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M A M M I F È R E S 

L E S M A R S U P I A U X — M A R S U P I A L 1 A 

Bculelthiere, the Marsupiuls. 

Fig. L Le ThyJacine cynocéphale. 

Les marsupiaux nous r e p r é s e n t e n t u n ordre 
b ien l i m i t é d 'an imaux remarquables , q u i n 'on t 
q u ' u n c a r a c t è r e c o m m u n , la p r é s e n c e d 'une 
bourse marsupiale . A peine si dans le reste de i 
l eu r organisat ion, o n t rouve quelque autre res-
semblance. I l s r e p r é s e n t e n t divers ordres : les uns 
appar t iennent à des types s p é c i a u x , les autres | 
rappe l len t les chiens, les martes, les musa- . 
raignes, les l i è v r e s , les gerboises , les é c u r e u i l s . 

BREHM. 

A p r e m i è r e vue, on les rangerai t p a r m i les carnas
siers et les rongeurs , n ' é t a i e n t la p r é s e n c e de la 
bourse marsupiale et la naissance p r é m a t u r é e 
des peti ts . I l en r é s u l t e que les marsupiaux 
fo rmen t u n ordre q u i est i n t e r m é d i a i r e aux r o n 
geurs et aux carnassiers, mais u n ordre i n d é -
pendant et net tement s é p a r é des uns et des 
autres. 

B ien des choses en eux m é r i t e n t notre at tep • 
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t i o n . Dans l ' o p i n i o n d 'un grand nombre de na
tural is tes , ils passent pour les an imaux les plus 
anciens de notre globe ; i ls seraient en quelque 
sorte le r é s u l t a t de la p r e m i è r e tentat ive de la 
nature s'essayant à p rodu i re des m a m m i f è r e s , 
à c ô t é des gigantesques reptiles q u i , dans ces 
é p o q u e s r e c u l é e s , couvraient le cont inent , des 
p t é r o d a c t y l e s q u i habi ta ient les airs, des sauriens 
mons t rueux q u i peuplaient les mers. L ' im pe r f ec 
t i o n de ces premiers m a m m i f è r e s se m o n t r e en ce 
qu ' i l s ne met tent au monde que des petits à 
peine f o r m é s , dont le d é v e l o p p e m e n t se poursu i t 
hors d u sein mate rne l . Owen c ro i t vo i r la cause 
de l 'existence des marsupiaux en Aus t ra l ie dans 
le manque d'eau sur cette par t ie d u globe ; i l o u 
bl ie que l ' on t rouve aussi de ces an imaux en A m é 
r ique , o ù certes cette cause nepeut ê t r e i n v o q u é e . 
Son raisonnement, d 'a i l leurs , n'est que s p é c i e u x ; 
i l ne prouve r i e n . « Figurez-vous, d i t - i l , u n de 
nos q u a d r u p è d e s sauvages, u n r e n a r d , u n chat 
ayant u n g î t e ; figurez-vous la femel le de ce 
renard o u de ce chat a l la i tant ses petits : p r e s s é e 
par l a soif, elle sera o b l i g é e de p a r c o u r i r v i n g t à 
t rente lieues pour pouvoi r t rouver u n peu d'eau ; 
elle abandonnera sa jeune f a m i l l e ; mais que 
dev iendron t ses petits aveugles, dé l a i s sé s? 
c o m m e n t les re t rouvera- t -e l le à son re tour? 
Mor t s sans aucun doute. Des an imaux q u i ha
b i t en t u n pays comme l 'Aus t ra l i e , doivent donc 
avoir une organisation en r appor t avec les con
d i t ions c l i m a t é r i q u e s o ù i ls vivent . E t i l en est 
ainsi : les m a m m i f è r e s de ce pays, d e s t i n é s 
c o m m e ils le sont à accompl i r de grands 
voyages, on t une poche dans laquelle i ls em
por ten t leurs petits par tou t où i ls vont . » 

Mais que r é p o n d r a le savant natural is te , si 
nous l u i demandons ce que deviendra dans de 
telles circonstances la femel le d u d ingo , e s p è c e 
australienne; si nous l u i rappelons que les ger
boises en c a p t i v i t é , et probablement aussi en 
l i b e r t é , ne boivent souvent pas de plusieurs mois . 
— Ne cherchons pas à expl iquer l ' inexpl icable , 
et prenons les marsupiaux tels qu ' i l s sont. 

C a r a c t è r e s . — I l est d i f f i c i l e de donner une 
descr ip t ion g é n é r a l e d e l à f o r m e de ces an imaux. 
Les d i f f é r e n c e s qu ' i l s p r é s e n t e n t entre eux sont 
aussi t r a n c h é e s qu'elles peuvent l ' ê t r e . L a den
t i t i o n est t a n t ô t celle d 'un rongeur , t a n t ô t celle 
d ' u n carnassier ; la disposi t ion d u reste de l 'appa-
re i ld iges t i f et la s t ruc ture des membres se t rouven t 
r é p o n d r e à ces c a r a c t è r e s t i r é s des dents. Nous 
voyons dans cet ordre de vrais carnassiers, de 
vrais herbivores ; nous t rouvons m ê m e des an i 

maux q u i nous r . r j p c l l c n l les ruminan t s . T o u t 

ce qu 'on peu t d i r e , au p o i n t de vue g é n é r a l , c'est 
que les marsup iaux sont des m a m m i f è r e s de 
peti te o u de moyenne ta i l l e , à corps r a m a s s é , à 
pattes faibles o u é l a n c é e s . L e u r t ê t e est o r d i 
na i rement a l l o n g é e et p o i n t u e ; leurs oreilles 
sont grandes et d r e s s é e s ; leur queue est t r è s -
longue ; l eu r pelage m o u et c o u c h é . Les autres 
c a r a c t è r e s var ien t au plus h a u t d e g r é , et la 
s t ruc ture des pattes au tan t que la den t i t i on . Ils 
nous fau t donc renvoyer pour ces p a r t i c u l a r i t é s 
à la descr ip t ion de chaque f a m i l l e . Cependant, 
c o m m e nous l 'avons d i t en c o m m e n ç a n t , u n ca
r a c t è r e c o m m u n les r e l i e , et ce c a r a c t è r e c'est la 
bourse marsupiale , don t nous al lons d i r e quelques 
mots . 

Chez les an imaux de cet o rd re , les tendons 
des muscles grands obl iques , q u i s ' i n s è r e n t en 
avant au pub i s , s'ossifient, et a insi m o d i f i é s , 
c'est à - d i r e t r a n s f o r m é s en os marsupiaux, sou
t i ennen t une poche que por te l a p a r o i a b d o m i 
nale a n t é r i e u r e . C'est dans cette poche que se 
t rouvent les mamelons , sur lesquels se grefferon t 
les peti ts nouve l lement n é s . E l l e peut ê t r e 
c o m p l è t e , ou ê t r e r é d u i t e à deux simples replis 
c u t a n é s ; mais , dans tous les cas et quelle que 
soit sa f o r m e , elle a p o u r f o n c t i o n de recouvr i r 
les peti ts a t t a c h é s aux t é t i n e s . 

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

p iaux ne se t rouvent ma in t enan t qu 'en A m é r i q u e 
et dans l a Nouve l l e -Hol lande . L ' A u s t r a l i e avec 
ses î les est l eu r v é r i t a b l e pa t r i e , et l a p lupar t 
des an imaux de cette par t ie d u monde appar
t i ennen t à l ' o rd re q u i nous occupe. 

A u x é p o q u e s g é o l o g i q u e s a n t é r i e u r e s , cet 
o rdre avait des r e p r é s e n t a n t s sur p lus ieurs points 
de l 'Europe , n o t a m m e n t en France et en A n g l e 
te r re , mais i ls en o n t d isparu depuis l ' é p o q u e 
s i lu r ienne . ( 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e s m œ u r s d e s 
marsupiaux sont si diverses, q u ' i l n 'est g u è r e pos
sible d'en fa i re u n tableau g é n é r a l . Les uns, avons-
nous d i t , sont carnassiers, les autres rongeurs ; les 
uns terrestres, les autres aquatiques ou arbor ico
les ; les uns d iu rnes , les autres noc turnes . I l s se 
nourr issent de feu i l l e s , de racines, de f r u i t s , 
d'insectes, de v e r t é b r é s ; les p lus carnassiers et 
les plus for t s a t taquent m ê m e les an imaux do
mestiques, tels que les m o u t o n s . L a p lupa r t 
hab i ten t les f o r ê t s et les buissons, et les p r é 
f è r e n t aux campagnes d é c o u v e r t e s . 

Les sens des marsup iaux sont i n é g a l e m e n t 
d é v e l o p p é s . L a vue, l 'odora t et l ' o u ï e paraissent 
ê t r e les plus parfa i ts . L e u r c a r a c t è r e est on har
monie avec leur genre de v i e ; les m a r t i a u x 
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carnassiers sont r u s é s , m é c h a n t s ; les marsu
p i aux herbivores sont bons, doux , stupides. 

L e nombre des petits n'est pas le m ê m e pour 
toutes les e s p è c e s ; i l varie de u n à quatorze; 
mais , que l qu ' en soit le n o m b r e , ces petits, chez 
tous les marsupiaux , naissent dans u n é t a t d ' i m 
pe r fec t ion qu ' on ne rencontre chez aucun autre 
m a m m i f è r e . I l s sont nus, aveugles et sourds ; leur 
anus est i m p e r f o r è , et leurs membres sont r u d i -
m e n t â i r e s . Cette naissance p r é m a t u r é e ou p l u 
t ô t cet avor tement n o r m a l , p a r a î t ê t r e la c o n s é 
quence d 'une sorte d ' a r r ê t de d é v e l o p p e m e n t de 
l 'organe q u i , chez les autres m a m m i f è r e s , r éa l i se 
le g â t ë a u vasculaire à l 'aide duquel le f œ t u s 
se soude à la m è r e . Cette a d h é r e n c e ne pouvant 
s ' é t ab l i r , u n avor tement na ture l s'ensuit. 

D ' a p r è s O w e n , L e i n i n g et W e i n l a n d , a p r è s 
une gestation u t é r i n e t r è s - c o u r t e , la femel le 
m e t bas ses peti ts , à l ' é t a t r ud imen ta i r e dont 
nous venons de p a r l e r , les prend avec ses 
l è v r e s , et les d é p o s e dans sa bourse. L à , i ls 
se g re f fen t chacun à u n mame lon assez sem
blable à une verrue a l l o n g é e , et y restent a d h é 
rents j u s q u ' à ce que leurs membres et leurs 
organes des sens se soient d é v e l o p p é e s . L a bourse 
marsupia le est donc .comme u n second u t é r u s 
dans leque l s ' a c h è v é leur é v o l u t i o n . Lorsqu ' i l s 
on t p r i s u n cer ta in accroissement, les petits se 
d é t a c h é n t de la t é t i n e , mais i ls n 'abandonnent 
pas p o u r cela l ' a b r i protec teur que leur o f f re la 
poche abdomina le . S'ils en sortent q u e l q u é f o i s , 

i ls se h â t e n t Bien vi te d 'y rentrer , et l ' on peut di re 
que c'est dans cette poche qu ' i l s passent toute leur 
enfance. A i n s i , plus d ' u n an ima l de cet ordre n'a 
qu 'une gestation u t é r i n e d ' un mois , pendant que 
le p rodu i t de cette gestation s é j o u r n e r a six ou 
h u i t mois dans la bourse. Chez le kanguroo 
g é a n t , sept mois se passent depuis le m o m e n t o ù 
le pe t i t y est d é p o s é , j u s q u ' à ce lu i o ù i l mon t r e 
sa t ê t e pour la p r e m i è r e fois ; et ce n'est que 
neuf semaines a p r è s cette p r e m i è r e appar i t ion 
q u ' i l commencera à sort ir . Pendant neuf semai
nes encore, le jeune kanguroo v i t t a n t ô t au de
hors, t a n t ô t au dedans de la poche marsupia le . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les marsupiaux ne 
sont pour l ' h o m m e n i t r è s - u t i l e s n i t r è s - n u i s i b l e s . 
Cependant leur chair entre dans l ' a l imenta t ion , 
et l eur peau sert à fa i re des v ê t e m e n t s ; d ' un 
autre c ô t é , quelques e s p è c e s causent des d é g â t s 
dans les t roupeaux et les basses-cours. 

Eu égard à leur régime, les marsupiaux ont 
é t é d i s t r i b u é s en deux grandes divisions : l 'une 
renfe rmant les espèces carnassières, c ' é s t - à -d i r e 
les d a s y u r i d é s , les didelphes, les p é r a m è l e s et les 
phalangistes ; l 'autre , les espèces herbivores, c'est-
à - d i r e , les halmatures et les p h a s c o l ô m y e s . Cer
tains auteurs n 'admet tent que deux fami l l e s , 
tandis que d'autres, et no t ammen t Pi tz inger , en 
reconnaissent six; nous adopterons cette classi
f ica t ion , q u i est d'ailleurs celle d u plus grand 
nombre des naturalistes. 

L E S D A S Y U R I D É S — DASYURI. 

Die Raubbeutelthiere, die Beutelmdrder, the Dasyurines. 

C a r a c t è r e s . — Cette p r e m i è r e f a m i l l e com
prend des marsupiaux q u i on t toute la s t ructure 
externe e t in terne des carnassiers sans os marsu
p i aux . L e u r den t i t ion est c o m p l è t e ; i ls ont des 
dents c a r n a s s i è r e s s u p é r i e u r e s et i n f é r i e u r e s for 
tes et longues, les molaires s u p é r i e u r e s pointues , 
les i n f é r i e u r e s tranchantes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne les 
rencontre plus main tenant qu 'en Aus t ra l i e . Ce 
sont les premiers m a m m i f è r e s q u i aient pa ru sur 
la surface d u globe, et on t rouve en Europe de 
leurs restes à l ' é t a t fossile. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I ls habi ten t 
lss f o r ê t s , les l i eux rocheux o u le voisinage de la 
m e r , et se r é f u g i e n t dans des cavernes, entre des 
racines, dans des crevasses de rochers, ou dans 
des t roncs d'arbres creux. 

Les uns ne v ivent q u ' à la surface d u sol ; les 
autres g r i m p e n t à mervei l le ; quelques-uns m ê m e 

sont exclusivement arboricoles. L e u r marche 
est lente et t r a î n a n t e ; i ls appuient toute la plante 
à t e r re . Leurs mouvements sont cependant r a 
pides et agiles, comme ceux des carnassiers. 
Presque tous sont nocturnes. I l s do rmen t t o u t le 
j o u r dans leurs retraites, et se met ten t en 
chasse au c r é p u s c u l e . I ls r ô d e n t le l ong des 
rivages, et d é v o r e n t tous les an imaux, f ra is ou en 
d é c o m p o s i t i o n , que la mer y a r e j e t é s . Ceux q u i 
habi tent sur les arbres se nourr issent d ' œ u f s , 
d'insectes et de petits animaux. Les plus grandes 
e s p è c e s p é n è t r e n t jusque dans les habi ta t ions 
humaines ; comme les martes , elles saccagent 
les poula i l le rs , o u , comme les renards, elles 
p i l l en t les celliers et les chambres de provis ions. 
Les petites e spèces se glissent à travers les o u 
vertures les plus é t r o i t e s , et sont aussi d é t e s t é e s 
que la marte ou le pu to i s ; les grandes at taquent 
c l ravissent les moutons . Beaucoup portent l eur 
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n o u r r i t u r e à la bouche avec leurs pattes de de
vant . L e u r vo ix consiste en u n grognement par
t i c u l i e r et en u n aboiement c l a i r . 

Leurs q u a l i t é s var ien t : ceux de grande ta i l l e 
sont sauvages, m é c h a n t s , i n d o m p t a b l e s ; lors
q u ' o n les attaque, i ls se d é f e n d e n t vigoureuse
m e n t avec leurs dents ; ceux de pet i te ta i l le sont 
doux , peuvent ê t r e f ac i l emen t a p p r i v o i s é s , mais 
ne m o n t r e n t j amais u n g rand a t tachement à leur 
m a î t r e . 

A u p r i n t e m p s , la femel le me t bas de quatre 
à c i n q pet i ts , re la t ivement assez d é v e l o p p é s . 

L ' u t i l i t é dont peuvent ê t r e ces an imaux , est 
s u r p a s s é e et de beaucoup par les d é g â t s qu ' i l s 
causent ; aussi sont-i ls poursuiv is avec acharne
men t . 

Les d a s y u r i d é s comprennent les genres su i 
vants : 

LES THYLACINES— THYLACINUS. 

Die Beutelhunde. 

Caractères. — Les thylacines se distinguent 
des autres groupes de la f a m i l l e par leurs formes 
g é n é r a l e s , q u i rappel lent celles des chiens ; par 
la disposi t ion, la f o r m e et le nombre de leurs 
dents, ce nombre é t a n t de quarante-six : qua
torze incisives, h u i t à la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , 
six à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , quatre canines et 
Ving t -hu i t molaires . 

Les thylacines ont des ps marsupiaux r u d i m e n -
taires et car t i lag ineux, et l eu r marche est p l a n 
t igrade . 

L e seul r e p r é s e n t a n t ac tuel lement v ivant d u 
genre est l ' e s p è c e suivante. A u x é p o q u e s g é o 
logiques a n t é r i e u r e s i l existait d'autres an imaux 
q u i en é t a i e n t voisins et n 'en d i f f é r a i e n t que peu 
par la den t i t i on . 

LE THYLAÇINE CYNOCÉPHALE — THYLJCINUS 
CYNOCEPHALVS. 

Der Beutelhund, der Beutelwolf, der Zebrawolf, 
the Tasmanian Wolf. 

Caractères.—Le thylaçine cynocéphale (fig. 1), 
q u ' o n a aussi n o m m é Chien ou Loup à bourse, Loup 
zébré, est le plus remarquable des marsupiaux car
nassiers. C'est avecjuste raison que les divers noms 
q u ' i l por te l u i ont é t é d o n n é s . A p r e m i è r e vue , 
on d i r a i t u n ch ien . Son corps a l l o n g é , la f o r m e 
de sa t ê t e , son museau obtus, ses oreilles dres
s é e s , ses yeux, sa queue r e l e v é e , t ou t i nd ique u n 
ch ien ; mais ses jambes sont plus courtes, et sa 
den t i t ion d i f f è r e de celle des c a n i d é s . 

L e t h y l a ç i n e c y n o c é p h a l e est le plus grand de 

tous les marsupiaux carnassiers. I l a à peu p r è s 
la t a i l l e d u chacal . I l mesure e n v i r o n l m è t r e de 
long et 80 cent, de hau t ; sa queue a 50 cent. 
On admet que des m â l e s t r è s -v i eux peuvent m ê m e 
at te indre une longueur tota le de 2 m è t r e s . Son 
p o i l c o u r t , l â c h e , est g r i s - b r u n , m a r q u é sur le 
dos de douze à quatorze bandes transversales. 
Les poils d u dos sont b r u n f r o n c é à la racine, 
b r u n - j a u n â t r e à la poin te ; les poils d u ventre sont 
d ' u n b r u n c la i r à la rac ine , d 'Un b r u n b l a n c h â t r e 
à, la po in te . L a t ê t e est plus claire que le dos ; les 
yeux sont b l a n c h â t r e s ; une tache f o n c é e occupe 
l 'angle a n t é r i e u r de l 'œ i l , et une bande obscure 
s ' é t e n d au-dessus de l ' œ i l . Les ongles sont b runs . 
Les poils de l ' a r r i è r e - t r a i n on t plus de longueur 
que les autres. Le pelage est cour t et l a ineux . La 
queue est recouverte dans sa par t ie a n t é r i e u r e 
de poils mous , et de poi ls roides dans le reste de 
son é t e n d u e . L a phys ionomie d u t h y l a ç i n e n'est 
pas t o u t à f a i t celle d u c h i e n ; la b o u c h e , n o 
t ammen t , est plus fendue , et l 'œ i l est plus grand. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an imal 
n 'habi te que la Tasmanie ou Te r r e de V a n Dié-
m e n : on ne t rouve sur le con t inen t austral ien 
que les ossements fossiles de ses c o n g é n è r e s . I l 
é t a i t t r è s - a b o n d a n t lors de l ' é t a b l i s s e m e n t des 
colons e u r o p é e n s , au grand d é t r i m e n t des é m i -
grants, don t i l ravageait les t roupeaux . Mais 
i l a é t é peu à peu r e p o u s s é dans l ' i n t é r i e u r de 
l ' î le , dans les montagnes d u Hampsh i r e et d u 
W o o l n o r t h , o ù on le t rouve encore t r è s - f r é q u e m 
men t , à une a l t i t ude de 1,000 m è t r e s au-dessus 
d u n iveau de la mer . ' 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e t h y l a -
c i n è c y n o c é p h a l e reste ' le j o u r dans des crevas
ses de rochers, dans des gorges sombres, inac
cessibles à l ' h o m m e , dans des cavernes o u dans 
des t a n i è r e s q u ' i l s'est c r e u s é e s . I l a des habi tudes 
essentiellement nocturnes . L a con t rac t ion con
t inue l l e de sa pup i l l e m o n t r e c o m b i ë n ses' yeux 
sont sensibles ; aussi a u c u n h i b o u ne cherche plus 
que l u i à se met t re à l ' a b r i de la l u m i è r e . C'est 
sans doute cette s ens ib i l i t é q u i f a i t que r a n i m a i est 
len t et ma l ad ro i t pendant le j o u r ; mais , la n u i t , 
i l en est t ou t au t rement . I l est é v e i l l é , v i f , sau
vage, et m ê m e dangereux; i l ne recule pas de
vant u n combat avec les chiens, les ennemis les 
plus terr ibles q u ' i l puisse rencont re r , et en sor t 
v ic to r ieux . Sans ê t r e le plus f é r o c e de tous les 
marsupiaux carnassiers, i l est le p lus f o r t , le plus 
h a r d i . C'est u n v é r i t a b l e l oup , et, en p r o p o r t i o n 
de sa t a i l l e , q u i est m o i n s f o r t e , i l cause autant 
de d é g â t s dans sa pa t r ie que le l o u p en cause 
chez nous. 
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'Pig. 2. Lé Sarcophile ursien. 

Le t h y l a ç i n e c y n o c é p h a l e se n o u r r i t de petits 
an imaux de toute e s p è c e : v e r t é b r é s , insectes, 
mollusques et m ê m e a n n é l i d e s . L à o ù les mon ta 
gnes a r r ivent ju squ ' au b o r d de la mer , et o ù les 
E u r o p é e n s n 'on t pas encore mis pied, i l r ô d e 
pendant l a n u i t sur le rivage, cherchant les an i 
m a u x q u i y ont é t é r e j e t é s par les flots, A moins 
que le hasard ne l u i fasse rencontrer sur la plage 
quelque phoque, o u quelque poisson à demi 
p o u r r i , les coquil lages paraissent ê t r e le f o n d 
de ses repas habi tuels . Mais le t h y l a ç i n e entre
p rend aussi des chasses plus p é n i b l e s . I l poursu i t 
les kanguroos dans les prair ies et dans les fo
r ê t s , les o rn i thorhynques (fig. 1) dans les r i v i è r e s 
et les marais . L o r s q u ' i l est a f f a m é , i l ne d é d a i 
gne aucune n o u r r i t u r e , et ne se laisse m ê m e 
pas a r r ê t e r par les piquants de l ' é c h i d n é ; 
quelque incroyable que cela puisse p a r a î t r e , i l 
mange cet . a n i m a l , m a l g r é les piquants a c é r é s 
don t i l est couver t , car on t rouve ces m ê m e s p i 
quants dans son estomac. 

Chasse. — On prend le t h y l a ç i n e dans des 

p i è g e s , ou b i é n on l é chasse avec des chiehs. I l 
sait par fa i tement se d é f e n d r e contre ceux-ci , et 
mont re une f é r o c i t é et une m é c h a n c e t é q u i sont 
bien au-dessus de sa peti te ta i l l e . I l combat en-
d é s e s p é r é , et t ien t t ê t e à toute une meute ; i l l u i 
est m ê m e a r r i v é de met t re des chiens ett f u i t e . 

C a p t i v i t é . — On sait t r è s - p e u de chose sur la 
vie d u t h y l a ç i n e c y n o c é p h a l e en c a p t i v i t é . Quel 
ques personnes a f f i r m e n t q u ' i l est c r a in t i f , s tup ide , 
indomptable , d i f f i c i l e à entre tenir , etc. Des fai ts 
r é c e n t s i n f i r m e n t ces assertions,' au moins en par
t ie . L a S o c i é t é zoologique de Londres p o s s è d e dans 
le Ja rd in de Regent 's-Park t ro i s thylacines , l'es 
seuls que l ' on a i t encore vus en E u r o p e j et une 
femel le y est depuis 1849, Cette femel le f u t 
prise dans u n lacet, à 30 mi l l e s anglais au n o r d -
est de Laun igs ton , p r è s de ïa r i v i è r e P a t r i c k . O n ^ 
la m i t d 'abord dans une maison à demi cons
t r u i t e . E l le é t a i t t r è s - e x c i t é e , fa isai t des bonds de : 

plus de 2 m è t r e s de hau teur , g r i m p a i t dans les 
charpentes avec l ' ag i l i t é d 'un chat. On l u i donne, -
comme aux autres thylacines , de la viande do 
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m o u t o n , qu 'e l le p r é f è r e à toute au t re . On a 
c h e r c h é à n o u r r i r des i nd iv idus nouvel lement 
pr is ayec de l a cha i r de w o m b a t ; ils n 'y on t n u l 
lement t o u c h é . 

LES SARCOPHILES ou DIABLES — 

SARCOPHILUS. 

Die Raubbeutler. 

Caractères.—Les sarcophiles, que leur carac
t è r e fa rouche , indomptab le , a f a i t comparer à 
des diables ( d ' o ù le g é n é r i q u e Diabolus, que Gray 
en a t i r é ) , on t le corps r a m a s s é comme celui d 'un 
ours , la t ê t e courte et large, les jambes de 
moyenne hauteur , la plante des pieds et les doigts 
nus, les ongles longs, r e c o u r b é s en faux, l a 
queue é p a i s s e , de la m o i t i é de la longueur d u 
corps, les yeux peti ts , cont inuel lement é t i n c e -
lants de f u r e u r , les oreilles courtes et larges, les 
moustaches fortes . Les dents se suivent sans i n 
t e r rup t ion ; les canines sont t r è s - f o r t e s . L e c r â n e 
est remarquable par son peu de longueur et par 
la largeur d u museau. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Une Seule 
e s p è c e ayant la m ê m e patrie que les thylacines, 

compose ce genre. 

LE SARCOPHILE URSIEN — SARCOPHILUS 
URSINUS. 

Der Teufel, the Tasmanian Demi. 

Caractères. — Le sarcophile ursien (fig. 2) ou 
devil (diable), comme l 'on t n o m m é les é m i g r a n t s , 
à cause de sa sauvagerie, de ses a p p é t i t s carnas
siers, est i n t e r m é d i a i r e par ses formes g é n é r a l e s 
à u n u r s i d é et à u n m u s t é l i d é . I l a 60 cent, de 
long et sa queue en a 30. Son pelage est 
grossier; la t ê t e , le ventre et la queue sont 
d ' un b r u n n o i r ; des taches blanches, variables 
pour la f o r m e et les dimensions, o rnen t la p o i 
t r ine , les pattes de devant, la r é g i o n d u sacrum 
et les cuisses. 

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

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g f i m e . — De l 'aveu 
de tous les observateurs, on ne peut vo i r u n an i 
m a l plus m é c h a n t , p lus i n s e n s é , plus f u r i e u x ; 
j amais i l ne m e t de t r ê v e à sa c o l è r e ou à sa m a u 
vaise h u m e u r ; la m o i n d r e cause l ' i r r i t e , et c'est 
la seule marque d ' a c t i v i t é q u ' i l donne. I l a des 
habitudes c o m p l è t e m e n t nocturnes , et i l c ra in t 
autant la l u m i è r e que les thylacines et les h i b o u x . 
On a r e m a r q u é que les ind iv idus captifs se r é f u 
gient tou jour s avec une certaine a n x i é t é dans l ' en 

d r o i t le plus obscur de la cage, se d é t o u r n e n t de la 
l u m i è r e , et cherchent , en contractant c o n t i n u e l 
l emen t l eu r p u p i l l e , à p r o t é g e r l eur r é t i n e contre 
l ' ac t ion blessante des rayons l u m i n e u x . T a n t que 
le soleil est à l ' ho r i zon , le sarcophi le o u diable 
se r e t i r e dans les endroi ts les p lus sombres et les 
plus r e c u l é s , dans les crevasses des rochers, 
entre des racines d'arbres, et t ombe dans un 
sommei l p r o f o n d , dont le b r u i t d 'une chasse 
m ê m e ne le t i r e pas. Quand la n u i t s'est fa i te , i l 
qu i t t e son g î t e et r ô d e , cherchant de la n o u r r i 
t u r e ; i l se m o n t r e agi le et rap ide dans ses mou
vements, moins cependant que les v i v e r r i d é s et 
les m u s t é l i d é s , q u ' i l r emplace dans la Nouvel le-
Ho l l ande . I l marche c o m m e l 'ours ,en posant toute 
la plante d u p ied sur le sol ; i l s'assied c o m m e un 
ch ien , en reposant sur les pattes de d e r r i è r e , et 
por te sa n o u r r i t u r e à la bouche avec ses pattes 

de devant . 
I l se p r é c i p i t e avec rage sur tous les an imaux 

don t i l l u i est possible de s 'emparer, et f a i t sa 
proie des v e r t é b r é s aussi b i en que des i n v e r t é 
b r é s . T o u t l u i est b o n ; sa v o r a c i t é n 'a pas de 
bornes. E n chassant, i l donne de la v o i x ; et cette 
vo ix est quelque chose q u i t i e n t le m i l i e u entre 
u n aboiement et u n g rognemen t . 

Le nombre des peti ts d u sarcophi le est de 
t ro is à c i n q . On c r o i t que l a f e m e l l e les porte 
longtemps avec elle, mais i l n ' y a r i e n de bien 
cer ta in à ce su je t . 

Chasse. — Le sarcophile est d 'autant plus fa
cile à at t raper q u ' i l est t r è s - v o r a c e . I l t ombe dans 
chaque p i è g e , m o r d à chaque amorce , que ce 
soit u n morceau de v iande, u n morceau de pois
son, o u u n mo l lu sque . I l est plus d i f f i c i l e de 
le chasser avec des chiens ; i l c o m b a t contre 
eux avec une rage inc royab le , j u s q u ' à son der
nier soupir , et g r â c e à la grande fo rce de ses m â 
choires, à ses dents te r r ib les , à sa f u r e u r , à son 
i n t r é p i d i t é , i l peut l eur opposer une r é s i s t a n c e 
q u i le r end parfois va inqueur I I n ' y a pas de 
ch i en de chasse q u i ose l u t t e r avec cet an ima l . 

Dans les premiers temps de l eu r é t a b l i s s e m e n t , 
les colons de la t e r re de V a n - D i é m e n eurent 
beaucoup à s o u f f r i r des ravages que le sarcophile 
e x e r ç a i t dans leurs basses-cours. C o m m e les 
martes, i l se glissait la n u i t dans les pou la i l l e r s 
et é g o r g e a i t t o u t ce q u ' i l y t r o u v a i t . Auss i 
ne t a r d è r e n t - i l s pas à le c o n s i d é r e r c o m m e u n 
ennemi qu ' i l s devaient pour su iv re avec achar
nement . Les m i l l e p i è g e s qu ' i l s l u i d r e s s è r e n t 
les chasses qu ' i l s o r g a n i s è r e n t cont re l u i , con 
t r a ign i r en t b i e n t ô t cette e s p è c e à se r é f u g i e r dans 
les f o r ê t s les plus é p a i s s e s , les plus i m p é n é t r a b l e s 
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Fig. 3. Le Dasyure de Maugé. 

des montagnes. A u j o u r d ' h u i i l a c o m p l è t e m e n t 
d isparu de b ien des endroi ts , et, là m ê m e o ù i l est 
abondant, i l ne se mon t r e plus qu'assez rarement . 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , le sarcophile ne 
mod i f i e pas son c a r a c t è r e . A p r è s plusieurs a n n é e s , 
i l est encore aussi f u r i e u x qu 'au j o u r o ù i l e s t t o m b é 
au pouvo i r de l ' h o m m e . Use p r é c i p i t e sans m o t i f 
contre les barreaux de sa cage, donne autour de 
l u i des coups de patte, comme s ' i l voula i t d é c h i r e r 
qu iconque s'approche. Ses éc l a t s de c o l è r e sont 
souvent inexplicables ; jamais i l ne mon t re le 
m o i n d r e at tachement pour la personne q u i l u i 
p rod igue ses soins, et l 'a t taque avec tou t autant 
de haine et de f u r e u r que les é t r a n g e r s ou que 
les an imaux les plus i n o û e n s i f s q u i l 'appro
chent . E n m ê m e temps, i l est paresseux et s tu-
pide. I l dor t dans le co in le plus sombre de sa 
cage, quand ses a c c è s de rage sont p a s s é s . On 
peut le n o u r r i r f ac i l ement et ne l u i donner 
pendant plusieurs jours que des os, q u ' i l brise 

entre ses dents. 
Usages e t p r o d u i t s . — Les colons chassent le 

sarcophile p o u r en avoir la chai r q u i , d i t -on , est 
t r è s - b o n n e et assez semblable, pour le g o û t , à 

celle d u veau. 

LES DASYURES — DASYURUS, 

Dit Beutelmardefï ilie Dasyures. 

Caractères. — Un troisième genre de mar
supiaux carnassiers r en fe rme les dasyures. Par 
l e u r p o i l , ces an imaux paraissent i n t e r m é d i a i r è s 
aux renards et aux martes, sans ressembler spé 
c ia lement n i à celles-ci n i à c e u x - l à . Leu r corps 

est a l l o n g é , é l a n c é ; leur cou est assez l o n g ; leur 
museau eff i lé ; leurs jambes sont basses, de 
moyenne é p a i s s e u r , celles de d e r r i è r e sont u n peu 
plus longues que celles de devant ; i ls on t quatre 
doigts s é p a r é s , a r m é s d'ongles for ts , r e c o u r b é S j 
pointus , et u n pouce rud imen ta i r e ; l eur queue est 
longue, t ou f fue ; leurs m â c h o i r e s sont a r m é e s de 
quarante-deux dents, p a r m i lesquelles v ingt -qua
t re molaires seulement, douze à chaque m â c h o i r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les dasyures 
sont exclusivement propres à l 'Aus t ra l i e , et l ' on 
en c o n n a î t quatre e s p è c e s , p a r m i lesquelles : 

LE DASYURE DE MAUGÉ — DASYURUS MAUGEI. 

Der gefleckte Beutelmarder, the Dasyure. 

Caractères. — Le dasyure de Maugé (fig. 3) est 
une des e s p è c e s les plus connues.Elle est d 'un b r u n 
fauve, plus ou moins c la i r , avec le ventre b lanc . 
Sur le dos se t rouvent des taches blanches, i r r é 
g u l i è r e s , v a r i é e s , plus petites sur la t ê t e que sur 
le dos. Ses oreilles pointues, de moyenne g ran 
deur, sont couvertes de poils courts et no i rs . 
Le b o u t d u museau est couleur cha i r . L ' a n i m a l 
a 15 cent, de hau t sur 40 cent, de l ong , et la 
longueur de la queue est de 30 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On rencont re 
le dasyure de M a u g é dans la Nouve l le -Hol lande , 
o ù i l est pa r tou t assez c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l h a b i t é 
les f o r ê t s au b o r d de la mer . L a j o u r , i l se cache 
entre des racines, des pierres, o u dans des t roncs 
d'arbres c r é u x , et sort à la t o m b é e de la n u i t 
pour ch ercher sa n o u r r i t u r e . I l se n o u r r i t sur tout 
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Fig. 4. Le Phascogale tafa. 

î l ' a n i m a u x mor ts que la mer a r e j e t é s sur la plage, 
de petits m a m m i f è r e s , d'oiseaux q u i n ichent sur 
le sol, et m ê m e d'insectes. I l visite les pou la i l 
le rs , é g o r g e les volailles, vole la viande et la 
graisse dans les habitat ions. Sa marche est t r a î 
nante, mais ses autres mouvements sont vifs 
et rapides; i l pose en marchant toute la plante à 
t e r r e . I l n'est pas habi le g r impeur , et se t ien t de 
p r é f é r e n c e sur le sol. 

L e nombre de ses petits varie de quatre à six. 
I l s naissent t r è s - i m p a r f a i t s , et restent longtemps 
dans la poche de leur m è r e . 

Chasse. — Cette e s p è c e est poursuivie avec 
-autant d 'ardeur que celles dont nous venons de 
,faire l 'h is toi re . On la prend souvent en q u a n t i t é 
c o n s i d é r a b l e dans des p i èges en fe r que l ' on 

.amorce avec u n an imal . 
C a p t i v i t é . — Le dasyure de M a u g é n 'a r i en 

.de plaisant en cap t iv i t é ; l ' on peut m ê m e dire 
q u ' i l est c o m p l è t e m e n t ennuyeux. I l n'a n i d o u -
iceur, n i charmes, n i v ivac i t é , et son intel l igence 
lest t r è s - b o r n é e , l i n e s'attache jamais à son gar
dien. Quand on approche de sa cage, i l se ret i re 

, dans u n co in , s'adosse et ouvre la bouche, tou t 
comme le f a i t l 'opossum. Cependant cette posi

t i o n m e n a ç a n t e n'annonce pas u n ennemi bien 
.dangereux, car on peut le prendre sans q u ' i l fasse 
aucune r é s i s t a n c e . Lor squ 'on l 'exci te , i l souff le 

, u n peu comme le chat, sans chercher à mordre . 
' I l craint la l u m i è r e comme les autres animaux 
de l a m ô m e f ami l l e , et se t ient t ou t le j o u r dans 

le co in le plus sombre de sa cage. H n'est pas 
sensible aux influences, des saisons. Comme i l 
s 'accommode de toute sorte d 'a l iments , o n peut le 
conserver fac i lement . Toutefois , i l p r é f è r e à tout 
l a viande crue ou cu i te . Sa v o r a c i t é est l o i n d ' é g a 
ler celle des an imaux p r é c é d e n t s . Quand on l u i 
donne de la viande, i l l a p rend avec une certaine 
prudence, en d é c h i r e u n morceau , le j e t t e en 
l ' a i r , le saisit de nouveau et l 'avale. Si le morceau 
n'a pas une d i r ec t ion convenable, i l le p rend 
alors entre ses pattes de devant. A p r è s son repas, 
i l s'assied, f r o t t e ses pattes a n t é r i e u r e s l 'une 
contre l 'autre , se net toie le museau et t o u t le 
corps, car i l est t r è s - p r o p r e . 

N i sa chair n i sa peau ne sont u t i l i s é e s . 

LES PHASCOGALES — PHASCOGALE. 

Die Beuteibilche, the Phascogales. 

Caractères. — Les phascogales sont de petits 
marsupiaux carnassiers, q u i rappel lent plus ou 
moins les musaraignes. I l s on t le corps r a m a s s é ; 
les jambes courtes ; c i n q doigts , dont u n pouce 
d é p o u r v u d 'ongle, et les quatre autres m u n i s 
d'ongles aigus et r e c o u r b é s ; la t ê t e p o i n t u e ; les 
oreilles et les yeux assez gros ; l a queue à p e u 
p r è s aussi longue que le corps, ga rn i e , dans sa 
m o i t i é p o s t é r i e u r e , de longs poils en p inceau. 
Les incisives s u p é r i e u r e s sont t r è s - g r a n d e s ; les 
canines a l l o n g é e s , de moyenne longueur , les 
fausses molaires en f o r m e de tubercules po in tu s , 
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Fig. 5. L'Antccliine à paites jaunes. 

analogues à celles des insectivores. E n f i n ils ont 
h u i t mamelles d i s p o s é e s en cercle. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces an imaux 
hab i ten t tous l 'Aus t ra l ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m œ u r s 
et les habitudes des phascogales ne sont pas en
core b ien connues. On sait seulement qu ' i l s 
vivent sur les arbres et se nourrissent d'insectes. 

LE PHASCOGALE TAFA - MASCOHALE 
PENIC1LLA7A. 

Lie Tapoa-lafu, The Pkascogale. 

Caractères.— Le phascogale, que les indigènes 
n o m m e n t Tapoa-tafa {fig. 4), a à peu p r è s la tai l le 
de l ' é c u r e u i l ; i l mesure 25 cent, de long , et la 
queue a 22 cent. Son p o i l est long, m o u , l a i 
neux, gris sur le dos, blanc o u g r i s - b l a n c h â t r e 
sous le v e n t r e ; les yeux sont e n t o u r é s d 'un cercle 

h o i r et s u r m o n t é s d'une tache c la i re . L e m i l i e u 
d u f r o n t et de la t ê t e est f o n c é , les poils é t a n t 
noirs au bou t . Les doigts sont blancs. L a queue 
est recouverte dans son p remie r c i n q u i è m e d ' un 
p o i l lisse, analogue à ce lu i q u i r e v ê t le reste d u 
corps ; les quatre autres c i n q u i è m e s sont couverts 
de poi ls longs, t o u f f u s , f o n c é s , ce q u i f a i t que la 
queue d i f f è r e d u reste d u corps. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet a n i m a l 
est t r è s - r é p a n d u dans toute l 'Aus t ra l i e . On le 
rencontre dans le pays pla t aussi b ien que dans 

BftEIIM. 

la montagne, tandis que la p lupar t des autres 
m a m m i f è r e s australiens habi tent une certaine 
a l t i t ude . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le phas-
cogale tafa est en apparence u n pet i t ê t r e é l é 
gant, innocent , incapable de nu i r e et d e s t i n é 
à devenir le f avor i de l ' homme ; mais au
cun an imal ne d é m e n t aussi c o m p l è t e m e n t la 
p r e m i è r e impression q u ' i l p rodu i t , car c'est Un 
vrai fléau pour les colons, u n carnassier sauvage, 
f é r o c e , audacieux, q u i s'enivre de sang, et q u i 
exerce ses m é f a i t s jusque dans l ' i n t é r i e u r des ha
bitat ions. Sa petite ta i l le , sa t ê t e é t r o i t e et mince , 
l u i permet tent de passer comme une belette par 
les ouvertures les plus é t r o i t e s ; dans u n pou la i l 
ler, i l cause les plus a f f reux ravages. A u c u n m u r , 
aucun enclos n ' a r r ê t e cet a n i m a l . La plus l é g è r e 
fente suf f i t à l ' i n t r o d u i r e ; i l g r i m p e , i l saute par
dessus les murs et les haies; en u n m o t , i l p é n è 
t re pa r tou t . Heureusement pour les colons q u ' u n 
ê t r e aussi dangereux n'a pas les dents des rats, et 
q u ' i l ne peut r i e n contre une bonne porte q u i s'a
dapte b ien . Mais i l f au t avoir la p r é c a u t i o n de fer
mer soigneusement les poula i l le rs et les p igeon
niers. Si le phascogale tafa avait la ta i l le d u 
t h y l a ç i n e et une f é r o c i t é p r o p o r t i o n n é e à celte 
t a i l l e , i l d é p e u p l e r a i t des c o n t r é e s e n t i è r e s et de
v iendra i t le p lus te r r ib le de tous les carnassiers. 

Les colons disent que la poursui te a c h a r n é e 
à laquelle cet animal est en but te de la part des 

I l — 101 
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blancs et des i n d i g è n e s ne r é s u l t e pas seulement 
de la v o r a c i t é q u i le c a r a c t é r i s e ; elle aurai t en
core u n autre m o t i f . U n phascogale que l 'on at
taque se d é f e n d avec acharnement et f a i t des 
blessures douloureuses et m ê m e dangereuses , 
de la vient que la s imple vue de l ' an ima l a l l ume 
la soif de la vengeance de l ' h o m m e . On redoute 
donc le phascogale tafa , et les i n d i g è n e s eux-
m ê m e s n'osent pas entrer en lu t te avec l u i . 

C'est la n u i t que le phascogale tafa qu i t te sa 
retrai te et cherche sa n o u r r i t u r e . On le r encon
t re cependant parfois du ran t le j o u r , en p l e in so
l e i l . I l est t r è s - a g i l e , su r tou t dans les branches 
d'arbres. Cet an ima l v i t plus là que sur la ter re ; 
i l saute et bond i t de branche en branche, de 
c ime en c ime , comme u n é c u r e u i l . Sa longue 
queue l u i sert de gouvernai l et de balancier . Les 
troncs creux des arbres l u i servent de re t ra i te . 

LES ANTÉCI1INES — ANTECH1NUS. 

Die Bcutelmâuse. 

Caractères. — Ce genre se distingue du pré
c é d e n t par une ta i l le q u i a t te int à peine celle 
d'une souris ou d 'un pet i t rat , une queue moins 
longue que le corps, à poils courts et tous de 
m ê m e longueur , des dents incisives moyennes, 
souvent a l l o n g é e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les a n t é c h i -
nes, don t on compte de douze à quinze e s p è c e s , 
habi tent sur tout le sud de la Nouvel le-Hollande, 
o ù i ls sont t r è s - r é p a n d u s , t r è s - m u l t i p l i é s . 

BSœurs , h a b i t u d e s et r é g i m e . — I ls r e p r é s e n 
tent p a r m i les marsupiaux les musaraignes, aux
quelles ils ressemblent par leurs m œ u r s et leur 
genre de vie. Ce sont des animaux arboricoles, 
q u i g r impen t à mervei l le , et sont les plus agiles 
d'entre tous les gr impeurs ; ils courent non-seu
lement sur la face s u p é r i e u r e , mais encore sur 
la face i n f é r i e u r e des t roncs, le corps en bas , 
c o m m e les paresseux. I l s descendent la t ê t e la 
p r e m i è r e , sautent de branche en branche avec 
une h a b i l e t é remarquable et souvent à de grandes 
distances. 

L'ANTÉCIIINE A PATTES JAUNES — ANTECHINUS 
FLAVIVES. 

Der gdbfûssige Beulelmilch, The Yeîlovj-footed pouched 
Mouse. 

Caractères. — Notre figure 5 représente cet 
an ima l , q u i n'a g u è r e plus de 20 cent, de l ong , 
sur lesquels 8 appart iennent à la queue. I l a 

un po i l assez abondant et m o u ; le f o n d en est 
gris f o n c é , les parties s u p é r i e u r e s sont n o i r â t r e s , 
avec des taches jaunes, les c ô t é s roux- j aune , 
ocre-jaune, ou jaune c l a i r ; le m e n t o n et la p o i 
t r ine b l a n c h â t r e s , la queue est c la i re , m a r q u é e 
par -c i p a r - l à de taches f o n c é e s . 

LES MYRMÉCOBÏES — MYRMECOBJUS. 

Caractères.— Ce genre, que quelques auteurs 
rangent p a r m i les d a s y u r i d é s , que d'autres fon t 
type d'une f a m i l l e à par t , celle des myrmécobies, 
est c a r a c t é r i s é par u n corps a l l o n g é , u n museau 
p o i n t u , une queue moyenne , ve lue , n o n p r é 
hensile, c inq doigts aux pieds, s é p a r é s , a r m é s de 
fortes gr i f fes , couverts de poils en dessous, une 
langue extensible. L a femel le n 'a pas de bourse 
marsupiale, mais ses mamelles , au n o m b r e de 
h u i t , sont d i s p o s é e s en cercle. On compte c in 
quante-deux dents petites, sauf les canines et les 
a r r i è r e - m o l a i r e s , et s u r m o n t é e s , à la couronne , 
par des tubercules é m o u s s é s . S i l ' on excepte les 
armadil les et quelques c é t a c é s , aucun autre 
m a m m i f è r e n 'en o f f re autant. 

L ' e s p è c e un ique sur laquel le ce genre repose 
est : 

LE MYRMÉCOBIE A BANDES — MYRMECOBIUS 
FASCIATUS. 

Der Ameisenbeutler ou Spitzbeutler, The Myrmecobius. 

Caractères. — Le myrmécobie (fig. 6) peut à 
bon d ro i t ê t r e r e g a r d é c o m m e u n des marsupiaux 
les plus remarquables . I l a à peu p r è s la t a i l l e de 
l ' é c u r e u i l . Son p o i l le rapproche des marsupiaux 
carnassiers, mais sa d e n t i t i o n l ' en é l o i g n e . 11 a 
27 cent, de l o n g et autant de hau t ; l a longueur 
de sa queue est de 20 cent. Son corps est couver t 
d 'un pelage abondant. Sa t ê t e est c o u r t e ; sa 
queue, longue et t o u f f u e . Sous des poils soyeux, 
longs et assez grossiers se t rouve u n duvet cour t et 
épa i s ; la l èv r e s u p é r i e u r e por te des moustaches ; 
de longs poils roides se t rouven t au-dessous de 
l ' œ i l . L a couleur et les dessins de la robe r a p p e l 
lent le t h y l a ç i n e . Le t ra in de devant est jaune-oerc 
c la i r , par suite d ' u n m é l a n g e de poi ls blancs ; i l 
passe p e u à peu au no i r , q u i est la cou leu r de la plus 
grande par t ie de la m o i t i é p o s t é r i e u r e d u corps, 
laquelle est m a r q u é e de neuf bandes transversa
les blanches o u gris b lanc. Les deux p r e m i è r e s 
de ces bandes, q u i correspondent à peu p r è s au 
m i l i e u d u corps, sont peu visibles, et se c o n f o n 
dent avec la couleur fondamenta le ; les deux s u i 
vantes ont une teinte plus nette ; les quatre s u i -
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vantes sont de nouveau moins t r a n c h é e s , et la 
n e u v i è m e est t r è s - n e t t e . On rencontre certaines 
variat ions dans la disposi t ion et la co lora t ion 
de ces bandes. Toute la part ie i n f é r i e u r e d u 
corps est b l a n c - j a u n â t r e ; les joues sont d ' un 
j aune fauve cla i r , les pattes d 'un jaune b r u n 
c la i r en dehors, blanches en avant. L a t ê t e est 
b rune , par suite d u m é l a n g e de poils noi rs , 
j aune fauve et blancs. Les poils de la queue sont 
noi rs , blancs et ocre j a u n e ; ceux de la face i n f é 
r i eure sont d 'un j aune fauve à la racine, ceux de 
la face s u p é r i e u r e no i rs , tous on t le bout blanc. 
Le duvet est gris-blanc. Le museau, les l èv re s , les 
ongles sont noirs . 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e m y r m é c o -
bie à bandes, que l ' on c o n n a î t depuis une v ing
taine d ' a n n é e s seulement, a é t é d é c o u v e r t aux 
environs de la r i v i è r e des Cygnes, dans l 'Aus t ra l ie 
or ienta le . 

A l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Par les Cou
leurs diverses q u i le parent , cet a n i m a l p l a î t à la 
vue, et l ' impress ion a g r é a b l e q u ' i l p r o d u i t est 
encore a u g m e n t é e quand on le vo i t en vie. 

I l est agile et cour t en faisant de petits sauts, 
et en tenant sa queue comme l ' é c u r e u i l . Sa course 

n'est pas t r è s - r a p i d e , mais i l compense cette i m 
perfec t ion par sa ruse et sa v ivac i t é . Dans les f o 
r ê t s vierges, o ù i l se l i e n t de p r é f é r e n c e , i l 
t rouve à chaque pas une cav i t é , un t ronc d 'arbre 
creux, une fente de rocher, qu i peuvent l u i ser
v i r de l i eu de repos et de refuge lo r squ ' i l est 
poursu iv i ; i l sait habi lement se b l o t t i r dans de 
pareilles retraites, et y reste avec obst inat ion lors
q u ' u n danger le menace. L ' e n f u m e r m ê m e ne 
sert alors de r i en , et souvent l ' h o m m e se lasse 
en attendant que l ' an imal c è d e à l ' ac t ion su f fo 
cante de la f u m é e . 

Comme son n o m l ' i nd ique , le m y r m é c o b i e se 
n o u r r i t p r inc ipa lement de f o u r m i s . Aussi les 
l ieux o ù i l y a le plus de f o u r m i l i è r e s sont-ils 
ceux q u ' i l p r é f è r e . Ses ongles aigus, sa langue 
t r è s - l o n g u e sont des ins t ruments en ha rmonie 
avec son genre de n o u r r i t u r e . I l al longe cel le-ci 
comme le f o u r m i l i e r à c r i n i è r e , et la re t i re rapide
ment dans sa bouche quand u n nombre suffisant 
de f o u r m i s s'y est f ixé . I l se n o u r r i t encore d 'au
tres insectes ; au besoin, de la manne q u i suinte 
des branches des e u c a l y p t é e s et m ô m e d 'herbe. 

A u cont ra i re des autres marsup iaux carnas
siers, cet an ima l est t r è s - i n n o c e n t . Lorsqu 'on 
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s'en empare, i l ne cherche n i à mordre n i à g r i f 
fer ; au plus f a i t - i l entendre u n faible grogne
ment , et s ' i l voi t q u ' i l ne l u i soit pas possible de 
f u i r , i l se laisse prendre sans r é s i s t a n c e . L a cap

t ivi té est pour l u i la m o r t , car l ' h o m m e ne pour 
rai t l u i f o u r n i r en q u a n t i t é suflisante la n o u r r i 
ture q u i l u i convient , et no tamment des f o u r m i s . 

L E S D l D E L P H I D E S — D W E L P H L 

Die Beutelratlen. 

C a r a c t è r e s . — Les divers genres que l 'on r é u 
n i t dans cette f a m i l l e comprennent des mar su 
p iaux de petite ou moyenne ta i l le , q u i at teignent 
au plus la grosseur d 'un chat, et ne d é p a s s e n t 
souvent pas celle d'une souris. L e u r corps est 
r a m a s s é ; leur t ê t e est t e r m i n é e par u n museau 
plus o u moins po in tu ; leurs yeux et leurs o r e i l 
les sont grands ; leur queue est de longueur va
r i ab le , g é n é r a l e m e n t prenante et nue au bout ; 
leurs jambes de d e r r i è r e sont plus longues que 
celles dedevant ; ils ont c i n q doigts à c h a q u e p i e d , 
le pouce é t a n t opposable j u s q u ' à un certain po in t . 
Dans un genre, les doigts sont r é u n i s par une 
membrane palmaire . L a bourse marsupiale man
que à quelques e s p è c e s ; chez les autres, elle 
existe et s'ouvre souvent plus en a r r i è r e qu 'en 
avant. Le nombre des mamelons, quoique varia
ble, est g é n é r a l e m e n t é l evé . 

L a dent i t ion des d i d e l p h i d é s est celle des carnas
siers. I ls ont des canines assez d é v e l o p p é e s , des 
molaires plus ou moins pointues et tranchantes ; 
de fausses molaires pourvues de deux racines et 
d'une couronne d e n t e l é e et pointue ; des molaires 
s u p é r i e u r e s à trois racines, et ayant une couronne 
à deux, rarement à quatre pans; des incisives 
grandes ou petites, mousses ou a i g u ë s , les deux 
m é d i a n e s s u p é r i e u r e s é t a n t g é n é r a l e m e n t t r è s -
grandes. L a colonne v e r t é b r a l e comprend sept 
v e r t è b r e s cervicales, treize v e r t è b r e s dorsales, 
c i n q à six lombaires , deux s a c r é e s et de d i x - h u i t 
à t rente et une v e r t è b r e s caudales, 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les d i 
d e l p h i d é s connus et actuel lement vivants sont 
propres à l ' A m é r i q u e . On trouve en Europe des 
restes fossiles q u i t é m o i g n e n t de leur existence 
dans cette part ie du monde à des é p o q u e s g é o l o 
giques a n t é r i e u r e s . 

I f œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les mar 
supiaux de cette f a m i l l e v ivent dans les f o r ê t s et 
les buissons é p a i s , et é t a b l i s s e n t leur demeure dans 
des trous d'arbres, des cavernes souterraines, 
dans les hautes herbes, p a r m i les broussailles. Une 
e s p è c e habite le bord des ruisseaux et des petites 

r i v i è r e s , nage t r è s - b i e n et se r é f u g i e dans des 
terriers. 

Tous les d i d e l p h i d é s sont des an imaux noctur
nes, et m è n e n t une vie errante ; ce n'est q u 'au 
temps d u r u t qu 'on les rencontre par couples. 
Ils marchent à terre assez len tement , en ap
puyant toute la plante d u pied ; la p l u p a r t peu
vent g r imper sur les a rbres ; i l en est don t la 
queue est prenante, et q u i se servent de cet o r 
gane pour se suspendre aux branches et rester 
des heures e n t i è r e s dans cette pos i t ion . Us f u i e n t 
en faisant de petits bonds. L ' odo ra t p a r a î t ê t r e 
leur sens le plus parfa i t . L e u r in te l l igence est 
peu d é v e l o p p é e ; on ne peut cependant leur r e f u 
ser u n certain d e g r é de ruse, car i ls savent à mer
vei l le év i t e r les p i è g e s . 

L e u r r é g i m e se compose de peti ts m a m m i 
f è r e s , d'oiseaux, d'eeufs, de peti ts rept i les , d ' i n 
sectes, de larves, de vers ; au besoin, i ls man
gent aussi des f r u i t s . Ceux q u i f r é q u e n t e n t l 'eau 
se nourrissent de poissons. Les grandes e s p è c e s 
p é n è t r e n t jusque dans les habi ta t ions , é g o r g e n t 
les an imaux domestiques donte l les peuvent s'em
parer, et s 'enivrent de leur sang. 

Les d i d e l p h i d é s ne se f o n t entendre que lo rs 
qu 'on les mal t ra i te ; ils poussent alors u n s i f f l e 
ment c a r a c t é r i s t i q u e . Quand on les poursu i t , i ls 
ne se d é f e n d e n t pas, et la p lupa r t , lorsqu ' i l s ne 
peuvent se cacher, s imulen t la m o r t . Sont - i l s 
sous l ' empi re de la f r ayeur , i ls r é p a n d e n t une 
odeur fo r t e , d é t e s t a b l e , presque a l l i a c é e . 

I ls sont t r è s - f é c o n d s ; le nombre de leurs pe
t i ts varie de quatre à seize. Ces peti ts viennent 
au monde dans u n t r è s - g r a n d é t a t d ' i m p e r f e c 
t i o n . Les femelles q u i on t des poches c o m p l è t e s 
les y met ten t et les por ten t pendant longtemps ; 
les autres p rennen t leurs peti ts sur l eur dos des 
qu ' i l s sont u n peu grands, et ceux-c i s'y m a i n 
t iennent sol idement en s 'accrochant au pelade 
de l eu r m è r e , o u , ce q u i est le p lus f r é q u e n t 
en enrou lan t chacun leur queue à la sienne. 

Chasse. — Les grandes e s p è c e s sont des a n i 
maux t r è s - n u i s i b l e s ; les petites sont t r è s i n o l l e n -
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sives, mais toutes sont é g a l e m e n t d é l e s t é e s e tpour-
suivies avec acharnement ; ce l les-c i , à cause de 
leur l a ideu r ; ce l les - là , à cause des d é g â t s qu'elles 
font. D ' a p r è s Burmeis te r , on les p rend au Bré s i l , 
en p l a ç a n t de l 'cau-de-vie à l eu r p o r t é e dans u n 
l ieu convenable. Us la boivent avec a v i d i t é , s 'eni-
v r e n l et se laissent prendre sans r é s i s t a n c e . 

C a p t i v i t é . — L e plus grand nombre des es
p è c e s de cette f a m i l l e s 'habitue rapidement à la 
c a p t i v i t é ; mais ce sont des an imaux peu a g r é a b l e s , 
q u i passent toute leur vie à manger et à d o r m i r . 

Usages e t p r o d u i t s . — L e s n è g r e s mangent 
l eur chair . Quelques e s p è c e s fournissent u n po i l 
que l ' on f i l e ; mais leur f o u r r u r e n'est pas à em
p l o y e r ; on d i r a i t , en la voyant , qu 'e l le a é t é d é -
voré,e par des mites . 

LES SARIGUES — DIDELPH1S. 

Die Beutelratten. 

Nous étudierons d'abord les didelphes propre
m e n t di ts ou sarigues, car ce sont ceux q u i sont 
les m i e u x connus, et q u i ont é t é l ' ob je t de n o m 
breuses et consciencieuses é l u d e s . 

C a r a c t è r e s . — Ils sont c a r a c t é r i s é s par une 
queue longue , nue dans sa part ie vis ible , éca i l -
leuse et p r é h e n s i l e , et par l'absence de palmures 
à leurs pieds p o s t é r i e u r s . 

C'est p a r m i les sarigues que se t rouven t les 
p lus grandes e s p è c e s de la f a m i l l e des d i d e l p h i 
d é s ; cependant la t a i l l e des plus fortes n ' e x c è d e 
pas celle de nos chats. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre de 
marsupiaux est exclus ivement propre à l ' A m é r i 
que in t e r t rop ica l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les sarigues 
sont des a n i m a u x nocturnes , q u i se t iennent sur 
les arbres, dont elles mangent les f r u i t s et où elles 
poursuivent les insecles. I ls se nourrissent aussi 
d'oeufs d'oiseaux, de mollusques et d'autres petits 
an imaux . 

D ' a p r è s Rengger, q u i a f a i t des observations 
t r è s - i n t é r e s s a n t e s sur la r ep roduc t i on des d idel 
phes sauvages d u Paraguay, c'est au m i l i e u de 
l ' h ive r , c ' e s t - à - d i r e au m i l i e u d ' a o û t , que com
mence la p é r i o d e d u r u t , chez ces an imaux ; du 
moins est-ce à cette é p o q u e que l ' on rencontre sou
vent les deux sexes r é u n i s , et c'est au mois suivant 
que l ' on t rouve les femelles pleines. « Elles ne met
tent bas, d i t - i l , q u u n e f o i s l ' a n . L e n o m b r e deleurs 
petits var ie suivant les e s p è c e s et suivant les i n 
d iv idus . J ' a i v u des femelles d'une m ê m e e s p è c e 
avoir quatorze , h u i t , quat re ou m ê m e un seul 

nourr isson. La gestation est de t rois semaines. 
A u commencement d 'octobre, les petits v iennent 
au monde et passent i m m é d i a t e m e n t dans la 
bourse de leur m è r e , ou dans les repl is c u t a n é s 
du vent re ; ils se gref fent aux mamelons et y res
tent u n peu plus de cinquante j o u r s . Alors les 
petits qu i t t en t la poche o ù ils ont subi leur se
cond d é v e l o p p e m e n t , mais ^abandonnen t pas 
pour cela leur m è r e ; i ls l u i mon ten t sur le dos, 
se c ramponnent à son pelage, et se f o n t por ter 
par elle pendant u n certain temps. » 

L a seule e s p è c e sur laquel le Rengger a i t p u 
faire ses observations p a r a î t ne pas avoir de 
saison d 'amour bien d é t e r m i n é e , car i l a r en 
c o n t r é des femelles pleines à toutes les é p o 
ques de l ' a n n é e . 

« Cette e s p è c e , p o u r s u i t - i l , porte en octobre, et 
la d u r é e de la gestation est de vingt- c i n q j o u r s . 
Pendant ce temps, u n a f f lux de sang se m a n i 
feste sur les parois de la bourse, q u i s 'agrandit, 
tandis que ses bords se boursouf lent . Les e m 
bryons se t rouvent en part ie dans les cornes, en 
part ie dans le corps de l 'organe gestateur interne, 
mais jamais dans ses prolongements . 

a Dans les premiers temps de leur d é v e l o p p e 
men t , ces embryons, e n f e r m é s dans leurs m e m 
branes, se mon t ren t sous f o r m e de corpuscules 
arrondis , g é l a t i n e u x , l ibres de toute a d h é r e n c e 
avec l 'organe qu i les renferme. Puis, comme pre
m i e r signe d 'organisat ion a p p r é c i a b l e à la vue 
s imple , on y remarque une raie f ine , sanglante, 
or ig ine d u s y s t è m e vasculaire. Vers la f i n de la 
gestation, les embryons on t at teint une longueur 
de p r è s de i cent, et d e m i . I ls sont t o u j o u r s en
t o u r é s de membranes et p o s s è d e n t u n cordon 
o m b ' l i c a l t r è s - c o n t o u r n é , q u i s ' i n sè re à l ' u t é r u s à 
l 'aide de plusieurs f ibres . On peut pa r fa i t ement 
alors dis t inguer , à l 'œi l n u , la t ê t e , les quat re 
membres et le corps. Tous les petits ne sont pas 
au m ê m e d e g r é de d é v e l o p p e m e n t ; i l y a en
t re eux une sorte de gradat ion ; ceux q u i sont le 
plus p r è s des t rompes, par c o n s é q u e n t les plus 
voisins de l 'ovaire , é t a n t en re ta rd sur ceux q u i 
sont plus bas. 

a Chez une femel le que j e t u a i dans les pre
miers j o u r s d 'oc tobre , j e t r ouva i dans sa po
che deux peti ts t r è s - j e u n e s , e n t i è r e m e n t d é 
pourvus des membranes q u i les enveloppaient 
dans le sein materne l . I n d é p e n d a m m e n t de ceux-
c i , deux autres embryons , dont le cordon o m b i 
l i ca l n ' é t a i t pas encore d é t a c h é , occupaient l 'o r 
gane gestateur in terne , q u i n ' o f f r a i t d 'autre 
changement qu 'une d i la ta t ion dans les points o ù 
se t rouvaien t les embryons. Ceux-c i , pour venir 
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au dehors, traversent les condui ts a n n e x é s à l ' u 
t é r u s en f o r m e d'anses. 

« Gomme on le vo i t , les petits ne naissent pas 
tous en m ô m e temps. I l s ' é c o u l e souvent trois 
ou quatre j ou r s entre la naissance du p remie r et 
celle d u dernier . Je n 'a i pas pu vo i r commen t 
ils a r r iva ient dans la bourse. 

« Les n o u v e a u - n é s sont et restent quelque 
temps de vrais embryons . I ls on t au plus 1 cent. 
et demi de l o n g ; l eur corps est n u , l eu r t ê t e 
en p ropo r t i on d u reste d u corps, leurs yeux sont 
f e r m é s , leurs narines et l eu r bouche ouvertes, 
les oreilles p l i ée s long i tud ina lement et t ransver
salement, les pattes de devant sont c r o i s é e s sur 
la p o i t r i n e , celles de d e r r i è r e sur le ventre, la 
queue est r o u l é e en bas. Lorsqu 'on les touche et 
qu 'on les excite, i ls paraissent insensibles, car 
on ne leur voi t faire aucun mouvement . Cepen
dant, à peine sont-ils a r r i v é s dans la bourse,qu 'on 
les t rouve g re f f é s aux mamelons. On s'explique 
d i f f i c i l emen t que des an imaux , dans un parei l 
é t a t embryonnai re , puissent t rouver la t é t i n e et 
s'y attacher, et i l f au t croire que c'est la m è r e 
q u i les y pose et qu 'e l le se sert à cet effet de son 
pouce opposable. Les petits restent p r è s de deux 
mois dans la bourse sans qu i t te r le mamelon . 
Dans ces deux premiers mois , ils ne fon t que 
s ' a c c r o î t r e et les moustaches commencent à l eu r 
pousser. A u bout de quatre semaines, i ls on t à 
peu p r è s la ta i l le d'une souris, et commencent à 
remuer les pattes de devant. D ' a p r è s d 'Azara, i ls 
seraient d é j à capables de se teni r sur leurs j a m 
bes. A sept semaines, ils ont la tai l le d 'un rat , et 
leurs yeux s 'ouvrent alors. A par t i r de ce m o 
men t , ils ne restent plus t o u t le j o u r a t t a c h é s au 
mamelon , et ils qu i t t en t souvent la bourse, mais 
p o u r y rent rer au moindre indice de danger. E n f i n , 
la m è r e fe rme sa bourse, q u i n'est plus assez 
vaste pour les contenir et les porte sur son dos, 
o ù ils restent j u s q u ' à ce qu ' i l s soient en é t a t de 
t rouver leur n o u r r i t u r e . 

« Pendant les premiers temps a p r è s la nais
sance, les mamelles ne s é c r è t e n t qu ' un l iqu ide 
incolore , u n peu poisseux, que l ' on t rouve dans 
l 'estomac des petits ; peu à peu, ce l iqu ide se 
concentre et devient en f in de v é r i t a b l e l a i t . Lors
que les petits ont q u i t t é les mamelons, ils cessent 
de t é t e r , et la m è r e partage avec eux les proies 
dont elle parvient à s'emparer, sur tout les oiseaux 
et les œ u f s . 

« Je rappel lerai encore une observation fai te 
par le docteur Par le t . N i l u i , n i m o i , nous n 'a
vions p u savoir c o m m e n t les petits é v a c u a i e n t 
eurs e x c r é m e n t s . I l observa une femel le q u i 

avait mis bas pendant m o n absence, et con t inua 
ses observations duran t c i n q semaines. A m o n 
re tour , i l me d i t que, dans les premiers j o u r s , les 
petits ne s ' é t a i e n t n u l l e m e n t v i d é s ; que les éva 
cuations n 'avaient c o m m e n c é que v ing t -qua t re 
j o u r s a p r è s la naissance, et que , dans ces oc
casions, la m è r e ouv ra i t sa bourse de temps à 
autre pour expulser les d é j e c t i o n s . » 

Chasse. — Les sarigues sont des an imaux 
nuisibles , et les ennemis les plus dangereux des 
basses-cours, m ê m e lorsqu'el les sont en c a p t i v i t é . 
Aussi leur fa i t -on pa r tou t une chasse de destruc
t i o n . On les p rend dans des p i è g e s ; on les 
guette pendant la n u i t , et, au m o m e n t o ù elles 
s 'approchent d u pou la i l l e r , on l eu r p r é s e n t e une 
l u m i è r e . É b l o u i e s par son é c l a t , elles ne pensent 
pas à s 'enfui r , et on les assomme fac i l emen t . 

C a p t i v i t é . — « Tous les didelphes que j ' a i vus 
au Paraguay, d i t encore Rengger, peuvent ê t r e 
a p p r i v o i s é s , c ' e s t - à - d i r é qu ' i l s s 'habi tuent assez 
à l ' h o m m e p o u r qu ' on puisse les toucher , les 
prendre sans en ê t r e m o r d u ; mais j ama i s i ls ne 
reconnaissent l eur gard ien , et ne f o n t n u l l e m e n t 
preuve d ' in te l l igence . A u Paraguay, personne n'a 
seulement eu l ' i dée d 'apprivoiser u n didelphe : 
i n d é p e n d a m m e n t de l eu r l a ideur , l ' odeur qu ' i l s 
r é p a n d e n t est t r o p repoussante. » 

LE SARIGUE OPOSSUM — D1DELP1IIS VIRG11SIANA 

Bas Opossum, The Virginian ou Common 
Opossum. 

Caractères. — Ce sarigue (fig. 7), que l'on 
n o m m e aussi sarigue des Illinois, sarigue de la Vir
ginie, o u s implement opossum, est une des plus 
grandes e s p è c e s de ce genre et la plus connue. 
Son pelage n 'a r i en de r emarquab le ; i l est assez 
grossier, g é n é r a l e m e n t d 'un blanc j a u n â t r e p â l e , 
avec du b r u n aux pattes. Quelques soies brunes 
sortent d u m i l i e u des poi ls en bour re q u i r e 
couvrent le dos et les flancs ; les orei l les sont 
bicolores. Sa ta i l le est à peu p r è s celle d u 
chat domestique. I l mesure 50 cent . de. i ong 
et 22 cent, de hau t ; sa queue a 30 cent . 
I l a le corps peu a l l o n g é , l o u r d , le cou c o u r t 
et é p a i s , la t ê t e l ongue , le f r o n t p l a t , le m u 
seau l o n g et p o i n t u , les jambes courtes , les 
doigts d ' é g a l e longueur , u n pouce opposable 
aux pattes de d e r r i è r e . Sa queue, assez é p a i s s e , 
sur tout à la base, ar rondie et po in tue , n'est c o u 
verte de poils q u ' à la r a c i n e ; dans le reste de 
son é t e n d u e , elle est couverte d ' é c a i l l é s ent re 
lesquelles se t rouven t p a r s e m é s quelques poils 
courts . C'est une queue prenante, que l ' u n i -
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m a l por te e n r o u l é e , et dont i l se sert pour 
g r i m p e r . L a femel le a une bourse c o m p l è t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 
d u N o r d est la pa t r ie de l 'opossum ; on le t rouve 
depuis le Mexique jusqu ' aux r é g i o n s f ro ides des 
Eta t s -Unis , la Pensylvanie et les grands lacs. I l 
est t r è s - a b o n d a n t dans la par t ie moyenne de ce 
vaste espace. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — A u d u b o n (1), 
q u i a o b s e r v é l 'opossum dans sa vie de l i b e r t é , a 
é c r i t sur cet a n i m a l quelques pages sur lesquelles 
j e veux t o u t d 'abord appeler l ' a t t en t ion b i e n 
vei l lante d u lecteur . 

« Ses mouvements , d i t - i l , sont lents d ' hab i 
tude , et quand i l s'en va l 'amble , en se p r o m e 
nant avec sa queue p r é h e n s i l e et s i n g u l i è r e , 
q u ' i l por te jus te au-dessus d u sol , et ses oreilles 
rondes, d i r i g é e s en avant, i l a soin d 'appl iquer 
son museau p o i n t u sur chaque obje t q u ' i l r e n 
contre en son c h e m i n , pour r e c o n n a î t r e quelle 
sorte d ' an imal a p a s s é par l à . I l me semble, en ce 
m o m e n t , en v o i r u n saut i l lan t doucement et 
sans fa i re de b r u i t , sur la neige fondante , au 
b o r d d 'un é t a n g peu f r é q u e n t é , et f l a i ran t tou t 
ce q u i l ' en toure , pour d é p i s t e r la pro ie que sa 
v o r a c i t é p r é f è r e . Mais i l v ient de tomber sur la 
trace f r a î c h e d 'une pe rd r ix ou d 'un l i èv re , i l re
lève son museau, aspire l ' a i r sub t i l et p iquant ; 
e n f i n , i l a pr is son par t i : c'est de ce c ô t é q u ' i l 
f au t aller, et i l s ' é l a n c e d u t r a i n d 'un h o m m e 
marchan t bon pas. B i e n t ô t i l s ' a r r ê t e , comme 
ayant f a i t fausse route et ne sachant plus dans 
quel le d i rec t ion avancer. Sans doute que le g i 
bier s'est d é r o b é par u n grand saut, o u bien a 
r e b r o u s s é t o u t cour t , avant que l 'opossum ai t 
repris la piste. 11 se dresse t ou t d r o i t , se hausse 
sur ses jambes de d e r r i è r e , regarde u n ins tant 
aux environs, flaire encore à droi te et à gauche, 
et puis repar t . Main tenan t , ne le perdez pas de 
vue : au p ied de cet arbre majestueux, i l a f a i t 
halte ; i l t ou rne autour d u noble t ronc , en cher
chant p a r m i les racines couvertes de neige, et 
t rouve au m i l i e u d'elles une ouver ture dans la
quel le i l s ' insinue. Quelques minutes s ' é c o u l e n t , 
et le vo i l à q u i r e p a r a î t , t i r an t a p r è s l u i u n é c u 
r e u i l d é j à p r i v é de vie ; i l le t i en t dans sa gueule, 
commence à m o n t e r sur l 'a rbre et g r i m p e l en 
tement . A p p a r e m m e n t q u ' i l n'a pas t r o u v é la 
p r e m i è r e b i f u r c a t i o n à sa convenance, p e u t - ê t r e 
s'y c r o i r a i t - i l t r op en vue ; et i l mon te t o u j o u r s , 

(i) Audubon, S(ènrs de la nature dans les Etals-Unis 
et lenord de l'Amérique, trad par Eug. Dazin, Paris, 1857, 
t. I I , p. 281. 

j u s q u ' à ce q u ' i l a i t t r o u v é u n endroi t o ù les 
branches, e n t r e l a c é e s avec des vignes sauvages, 
f o r m e n t u n é p a i s berceau ; là , i l se fa i t une place 
commode, s'arrange à son aise, enroule sa l o n 
gue queue autour d 'une des jeunes pousses, et, 
de ses dents a i g u ë s , d é c h i r e le pauvre é c u r e u i l , 
q u ' i l t i en t avec ses griffes de devant. 

a Les beaux jou r s du pr in temps sont revenus ; 
les arbres poussent de v igoureux bourgeons ; 
mais l 'opossum est presque n u et semble é p u i s é 
par u n long j e û n e . I l visite les bords des criques 
et prend plais i r à vo i r les jeunes grenouilles dont 
i l se r é g a l e en attendant. Cependant, le phy to -
lacca et l 'o r t ie commencent à d é v e l o p p e r leurs 
boutons tendres et pleins de jus , q u i l u i seront 
une p r é c i e u s e ressource. L 'appel ma t ina l d u d in
don sauvage f rappe d é l i c i e u s e m e n t ses oreilles, 
car i l sait, le r u s é , q u ' i l va b i e n t ô t entendre la 
vo ix de la femel le , et q u ' i l pour ra la suivre à 
son n i d pour sucer ses œ u f s , q u ' i l aime tant . E t 
t ou t en r ô d a n t ainsi à travers les bois, t a n t ô t par 
terre , t a n t ô t sur les arbres, de branche en bran
che, i l entend aussi le chant d 'un coq ; et son 
c œ u r tressaille d'aise, en se rappelant le bon re
pas q u ' i l a f a i t l ' é t é dernier dans une fe rme du 
voisinage. Doucement , l 'œi l a t tent i f , i l s'avance 
et parvient à se cacher jusque dans le pou
l a i l l e r . 

« H o n n ê t e f e rmie r , p o u r q u o i aussi, l 'an p a s s é , 
avez-vous t u é tant de cornei l les? O u i , des cor
neilles ; et, par-dessus le m a r c h é , pas m a l de cor
beaux 1 Vous en avez fa i t à votre guise; c'est 
t r è s - b i e n ! Mais maintenant , courez au v i l lage , 
achetez des m u n i t i o n s , nettoyez votre v ieux f u 
s i l , a p p r ê t e z vos trappes, et recommandez à vos 
chiens paresseux de fa i re bonne garde, car v o i c i 
l 'opossum 1 Le soleil est à peine c o u c h é , mais 
l ' a p p é t i t d u maraudeur est t ou jour s éve i l l é . E n 
tendez-vous le c r i de vos poulets ? i l en t i en t u n , 
et des mei l leurs , et i l l ' empor te sans se g ê n e r , le 
f i n c o m p è r e . Qu'y fa i re , maintenant ? O u i , guet 
tez le renard et le h i b o u , et f é l i c i t e z -vous , en
core une fois , à la p e n s é e d'avoir t u é l eu r en
n e m i , et votre a m i à vous, le pauvre corbeau . 
Sous cette grosse poule , n'est-ce pas, vous aviez 
mis , i l y a h u i t j ou r s , une douzaine d ' œ u f s ; allez 
les chercher, à p r é s e n t ! E l l e a eu beau cr ier et 
h é r i s s e r ses plumes, l 'opossum les l u i a ravis 
l ' u n a p r è s l ' aut re . E t voyez-la, la malheureuse, 
courant à travers votre cour , h é b é t é e et presque 
fo l le : elle grat te la ter re , cherche d u g ra in , et 
ne cesse, tou t ce temps, d'appeler ses pet i ts . 
Mais aussi, vous avez t u é des corbeaux et des 
corneilles ! A h ! si vous aviez é t é moins c rue l et 
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Fig. 7. Le Sarigue op ossuni. 

plus av isé , l 'opossum n 'aura i t pas q u i t t é ses bois, 
et i l e û t d û se contenter d 'un é c u r e u i l , d ' un l e 
vraut , des œ u f s du d indon sauvage, ou des 
grappes de ra is in q u i pendent, avec tan t de p ro 
fus ion , de chaque arbre de nos f o r ê t s . Inu t i l es 
reproches 1 vous ne m ' é c o u t e z pas. 

« L a femel le de l 'opossum peut ê t r e c i t é e 
comme u n m o d è l e de tendresse maternelle. P lon
gez du regard au f o n d de cette s i n g u l i è r e poche 
où sont blot t is ses jeunes, chacun a t t a c h é à sa 
t é t i n e . L 'excellente m è r e l non-seulement elle 
les n o u r r i t avec soin , mais les sauve de leurs en
nemis ; elle les empor te avec elle, comme f a i t le 
chien de mer , de sa p r o g é n i t u r e ; et, d'autres 
fois , à l ' a b r i sur u n tu l i p i e r , elle les cache p a r m i 
le feui l lage . A u bou t de deux mois , i ls commen
cent à pouvoir se subvenir à e u x - m ê m e s ; cha
cun alors a r e ç u sa l e ç o n p a r t i c u l i è r e , q u ' i l l u i 
f a u t d é s o r m a i s prat iquer . Mais , supposez que le 
f e rmie r a i t surpris l 'opossum sur le f a i t , é g o r 
geant l 'une de ses plus belles volailles : e x a s p é r é , 
f u r i e u x , i l se rue sur la pauvre b ê t e , q u i , sa
chant b ien qu'el le ne peut r é s i s t e r , se rou le en 
boule et r e ç o i t les coups. Plus l 'autre enrage, 
moins l ' a n i m a l manifeste l ' i n t e n t i o n de se ven

ger ; et i l reste là , sous les pieds d u f e rmie r , ne 
donnant plus signe de v i e , la gueule ouverte , la 
langue pendante, les yeux f e r m é s , j u s q u ' à ce 
que son bour reau prenne le p a r t i de le laisser 
en se disant : B i e n s û r , i l est m o r t . N o n ! lec
teur , i l n'est pas m o r t ; seulement , i l faisait le 
m o r t ; et l ' ennemi n 'a pas p l u t ô t t o u r n é les ta
lons, q u ' i l se r emet , pe t i t à pe t i t , sur ses jambes, 
et cou r t encore p o u r regagner les bois . » 

Je crois n 'avoir que peu à a jou te r à cette des
c r i p t i o n a n i m é e , pou r fa i re c o n n a î t r e à mes lec
teurs les m œ u r s et le genre de vie de l'opos
sum. 

L 'opossum est u n a n i m a l a rbo r i co l e , et les f o 
r ê t s les plus é p a i s s e s , les buissons les p lus t o u f 
fus , sont ses habi ta t ions p r é f é r é e s . Sur la te r re , 
i l est l en t et m a l a d r o i t . I l marche en appuyant 
toute la plante à t e r re . Sa course, q u i consiste 
en une s é r i e de bonds, est peu rap ide . Mais i l 
g r impe avec ag i l i t é sur la c i m e des a rbres . L e 
pouce opposable de ses pattes de d e r r i è r e , et sa 
queue prenante , l u i rendent d 'excel lents ser
vices. Souvent, i l se suspend par la queue , ( f i g . 7) , 
et reste ainsi pendant des heures e n t i è r e s . I l 
n a pas l ' ag i l i t é des rongeurs et des q u a d r u -
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m â n e s , cependant i l se t rouve , sur les arbres, 
assez en s û r e t é contre ses ennemis. A terre, i l est 
o b l i g é de recour i r à la ruse l o r s q u ' i l est pour su iv i . 

L ' odo ra t est l e plus d é v e l o p p é de ses sens; 
i l sait t r è s - b i e n suivre une piste, c o m m e nous l 'a 
d i t A u d u b o n . I l est t r è s - sens ib le à la l u m i è r e , et 
l ' év i te avec soin , ce q u i prouve que sa vue est as
sez bonne . Ses aulres sens paraissent t r è s - i m p a r 
fa i t s . 

Dans les f o r ê t s sombres et épa i s se s q u i l u i 
o f f r e n t une o b s c u r i t é suffisante, l 'opossum r ô d e 

j o u r et n u i t . L à o ù i l a quelque danger à c ra in
dre, par exemple dans des l i eux t rop é c l a i r é s , i l 
do r t , t o u t le j o u r , dans un t e r r i e r ou dans u n 
t r o n c d 'arbre creux, et ne sort q u ' à la n u i t . Ce 
n'est qu 'au temps d u r u t qu ' on le rencontre 
avec sa femel le ; tou t le reste de l ' a n n é e , i l est 
sol i ta i re . I l n 'a pas de demeure f ixe et se r é f u 
gie dans la p r e m i è r e re t ra i te q u ' i l rencontre au 
lever d u sole i l . S i la chance l u i est favorable, s ' i l 

BKEUJI* 

t rouve u n te r r ie r o ù u n fa ib le rongeur a é t ab l i 
sa demeure, i l s'en empare et en mange le pro
p r i é t a i r e . Comme A u d u b o n nous l 'a d i t , i l 
mange tous les petits m a m m i f è r e s , les oiseaux, 
leurs œ u f s , des reptiles de diverses e s p è c e s , des 
insectes, des larves, des vers ; cette n o u r r i t u r e 
l u i fai t-el le d é f a u t , i l se contente de v é g é t a u x , de 
mà'ïSj de racines succulentes. 11 p r é f è r e à tou t le 
sang ; aussi t u e - t - i l tant q u ' i l peut . I l é g o r g e r a 
tous les habitants d ' un poula i l l e r , et sans loucher 
à leur chair , i l en sucera le sang. 11 s'enivre de 
ce l i q u i d e , et souvent, le m a t i n , on le t rouve en
d o r m i au m i l i e u de ses v ic t imes . P ruden t d 'o r 
d ina i re , i l devient sourd et aveugle lo rsqu ' i l peut 
assouvir sa soif sanguinaire ; i l ne c o n n a î t plus 
alors le danger ; les chiens peuvent l ' é g o r g e r sans 
q u ' i l se d é f e n d e , le paysan l 'assommer sans q u ' i l 

qu i t t e sa p ro ie . 
On a p u , sur des opossums capt i fs , observer le 

mode de reproduc t ion de l ' e s p è c e . L a femel le porte 

I I — 1C2 
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pendant vingt-qualre j o u r s . E l le met bas de quatre 
à seize petits, c o m p l è t e m e n t informes , ayant l 'ap
parence d'une masse g é l a t i n e u s e p l u t ô t que d 'un 
an ima l . Ils ont à peu p r è s la grosseur d 'un pois 
et ne p è s e n t que 25 cent ig . I ls n 'ont n i yeux n i 
oreil les, la fente buccale est à peine i n d i q u é e ; 
elle existe cependant, car c'est par elle que vont 
s ' é t ab l i r les rapports entre le pe t i t et sa m è r e . 
La bouche se d é v e l o p p e avant le reste d u corps; 
les yeux et les oreilles ne se dessinent que b ien 
plus t a rd . A u bou t de quinze jours , la bourse, 
dont la m è r e peut à vo lon t é d i la ter ou contracter 
les bords, s'ouvre. Vers le c i n q u a n t i è m e j o u r en
v i r o n , les petits sont c o m p l è t e m e n t f o r m é s . I ls 
ont alors la tail le d 'une souris, sont couverts de 
poils , et leurs yeux sont ouverts. A p r è s soixante 
jours d 'al lai tement leur poids p r i m i t i f a plus que 
c e n t u p l é ; ils p è s e n t main tenant 40 grammes. L a 
m è r e ne souffre jamais qu 'on l u i ouvre f o r c é 
ment la bourse. Lorsque les petits ont a t te in t la 
ta i l le d 'un rat , ils qu i t t en t la poche protec t r ice , 
mais ils restent encore quelque temps avec leur 
m è r e , qu i cont inue à les soigner et à chasser pour 
eux. 

Chasse. — Les d é g â t s que cause l 'opossum 
p a r m i les volail les, le fon t d é t e s t e r par tout et 
exterminer sans m i s é r i c o r d e . 

C a p t i v i t é . — E n cap t iv i t é , l 'opossum ne r é 
pond pas à l ' i dée que l 'on a p e u t - ê t r e p u s'en 
fa i re d ' a p r è s la descript ion d 'Audubon . I l me pa
r a î t u n a n i m d encore plus ennuyeux que le 
sarcophile ursien ou les dasyures. I n d i f f é r e n t 
à tou t , i l reste toute la j o u r n é e c o u c h é dans sa 
cage, e n r o u l é sur l u i - m ê m e . A peine f a i t - i l u n 
mouvement quand on l 'excite ; i l ouvre sa gueule 
autant q u ' i l peut tout le temps qu 'on reste de
vant l u i , et ne donne pas la moindre preuve de 
l ' intel l igence q u ' A u d u b o n p r ê t e à l ' an imal l i b re . 
11 est lent , paresseux, e n d o r m i , stupide. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les. n è g r e s sont pour 
l 'opossum les ennemis les plus ardents ; car ils 
se nourrissent de sa chair . Cette chair , peu fai te 
pour le palais d 'un E u r o p é e n , à cause d'une odeur 
a l l i acée repoussante qu i a sa source dans deux 
glandes anales, est, p a r a î t - i l , assez d u g o û t des 
n è g r e s . 

La peau de l 'opossum, d ' a p r è s M . Delessert ( I ) , 
sert à fa i re des manteaux excellents, dont se ser
vent avec avantage les bergers q u i v iven t cont i 
nue l lement e x p o s é s à l ' a i r . 

(1)E Delessert, Voyage dans les deux Océans. Paris, 1819, 
p 113. 

L E S P H I L A N D E R S — MILAN DER. 

Die Schupatis. 

Les philanders se distinguent des sarigues ou 
didelphes p r o p r e m e n t di ts , par la bourse i n c o m 
p l è t e de la femel le . Cet organe n'est i c i f o r m é 
que de deux repl is c u t a n é s , q u i passent par
dessus les peti ts encore suspendus aux mame
lons. 

LE PHILANDER CANCRIVORE — P1I1LANDER 
CANCRIVORUS. 

Der Krebsbeutler, The Crab-Eating Opossum. 

Caractères. — Le philander cancrivore (fig. 8) 
est la plus grande e s p è c e d u genre et m ê m e de toute 
la f a m i l l e . I l a 84 cent, de l o n g , don t 40 appar
tiennent à la queue. I l est su r tou t remarquable 
par ses poils é p i n e u x , longs de p lus de 8 cent . , 
d 'un jaune b l a n c h â t r e à la rac ine , d 'un b r u n 
f o n c é dans le reste de l eu r é t e n d u e ; les flancs 
sont jaunes ; le ventre varie du b r u n jaune au 
blanc j a u n â t r e . Les poils de la t ê t e sont courts 
et d 'un b r u n f o n c é ; une bande jaune va de l 'œi l 
à l ' o r e i l l e ; les orei l les , les pattes et la m o i t i é an 
t é r i e u r e de la queue sont no i res ; la m o i t i é pos
t é r i e u r e est b l a n c h â t r e . 

Les jeunes sont t r è s - d i f f é r e n t s des v ieux . A 
leur naissance, ils sont c o m p l è t e m e n t n u s ; mais 
au moment o ù i ls peuvent q u i t t e r la poche de 
leur m è r e , ils sont recouverts d ' u n p o i l cou r t et 
soyeux, d 'un b r u n luisant , q u i , p lus t a rd , passe 
peu à peu au h r u n m a t et f o n c é de leurs parents. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e ph i l ander 
cancrivore p a r a î t ê t r e r é p a n d u dans tou te l ' A m é 
r ique t ropicale ; on le t rouve su r tou t dans les 
f o r ê t s du B r é s i l , au b o r d des mara is . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t pres
que exclusivement sur les arbres, et ne des
cend sur la te r re que pour y chasser. Sa queue 
prenante l u i permet de g r i m p e r f ac i l emen t , de 
s'accrocher par tou t , et, quand i l se repose, i l 
commence tou jour s par prendre u n p o i n t d 'ap
p u i solide en l ' en rou lan t au tour d 'une b ranche . 
Sur le sol, i l marche m a l et l e n t e m e n t ; i l sait 
cependant y at traper de peti ts m a m m i f è r e s , des 
insectes, des c r u s t a c é s , n o t a m m e n t des é c r i v i s 
ses, dont i l f a i t sa n o u r r i t u r e de p r é d i l e c t i o n 
Dans les branches d 'arbres , i l poursu i t les oiseaux' 
pdle leurs nids ; i l se n o u r r i t aussi de f r u i t s I I 
rend parfois visite aux basses-cours, et y é n o r e o 
les poules et les pigeons. 
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- LE PHILANDER ENEE — PHILANDER DORSIGER. 

Der Mncas Ratte, The Merian's Opossum, 

Caractères.— Ce philander (fig. 9), très-voisin 
du p r é c é d e n t , e s t l ' e s p è c e dont la bourse marsu
piale est la moins par fa i te . I l a 15 cent, de long , 
4 cent, de haut ,e t sa queue en m e s u r é 19.11 est donc 
u n peu plus pe t i t que le r a t domestique, auquel i l 
ressemble beaucoup. I l a le corps a l l o n g é ; le cou 
cour t et é p a i s ; les jambes assez courtes, celles de 
d e r r i è r e u n peu plus longues que celles de devant; 
la .plante des pieds nue ; les doigts s é p a r é s , a r m é s 
d'ongles courts , peu r e c o u r b é s et pointus ; aux 
pattes de d e r r i è r e , u n pouce o p p o s a b l e , d é p o u r v u 
d 'ongle, et r e l i é au second doig t par une m e m 
brane ; une queue l o n g u e , mince , ar rondie , 
po in tue , poi lue à la racine, nue et é ca i l l eu se 
dans le reste de sa longueur , et f o r m a n t u n v é r i 
table organe de p r é h e n s i o n ; le pelage est cour t , 
é p a i s , m o u , la ineux, sans poils soyeux proprement 
dits ; le dos est gr is b r u n , le ventre b l a n c - j a u n â 
t re . L ' œ i l est e n t o u r é d 'une tache d ' un b r u n 
f o n c é ; le f r o n t , le dos d u nez, les joues et les 
pattes sont d ' u n blanc j a u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
est propre à la par t ie Nord-Est du B r é s i l , don t elle 
habi te les plaines basses, couvertes de f o r ê t s 
vierges. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Le p h i l a n 
der É n é e a le genre de vie et toutes les habitudes 

du phi lander cancrivore. C'est un an imal a rbo r i 
cole, mais peu agile, sur tou t l o r squ ' i l est sur le 
so l . I l va de c ime en c ime , d'arbre en arbre, 
et pa rcour t les divers cantons de l a f o r ê t , sans 
avoir de re t ra i te d é t e r m i n é e . I l passe le j o u r 
dans les buissons les plus é p a i s , p a r m i les branches 
les plus touf fues , dans u n t r o u d 'arbre creux ; 
la n u i t , i l se met en q u ê t e de n o u r r i t u r e . 

Ce n'est q u ' à l ' é p o q u e d u r u t qu 'on rencontre 
le m â l e avec sa femelle . Le reste de l ' a n n é e , les 
deux sexes vivent s é p a r é s . L a femel le me t bas 
de c i n q à six petits in fo rmes , q u i s'attachent à 
ses mamelons et y pendent comme des f r u i t s à 
un arbre. Lo r squ ' i l s sont couverts de poi ls , i ls 
mon ten t sur le dos de leur nour r i ce et s'y 
t iennent en enroulan t l eur queue autour de la 
sienne. M ê m e lorsqu ' i ls sont presque adultes, 
alors qu ' i ls n ' on t plus besoin d u la i t materne l , 
ils restent encore avec leur m è r e , se r é f u g i e n t 
sur son dos au moindre danger, se f o n t empor te r 
par elle dans u n l i e u plus s û r . C'est à cela que 
l ' an imal do i t le n o m d ' É n é e q u i l u i a é t é d o n n é . 
Lorsqu 'e l le est e f f r a y é e , la m è r e h é r i s s e son p o i l , 
pousse des s i f f lements , et r é p a n d une odeur al -
l i a c é e , t r è s d é s a g r é a b l e . 

Usages et p r o d u i t s . — Ces an imaux ne sont 
n i t r è s u t i les , n i t r è s - n u i s i b l e s ; ils sont i n d i f f é 
rents . Les n è g r e s cependant mangent i su r 
chair . 
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L E S C 1 1 I K 0 N E C T E S — CU/IÎONECTES. 

Die Schwimmbeuller. 

Caractères. — Les chironectes forment le 
dernier genre de la f ami l l e des d i d e l p h i d é s , et 
on t de t r è s - g r a n d s rapports avec les sarigues, 
dont ils se dis t inguent toutefois par la confor 
ma t ion des pieds. I ls ont c inq doigts à chaque 
patte ; ceux des membres de d e r r i è r e sont grands, 
r é u n i s par une for te membrane palmaire , fo r 
mant une rame, et sont a r m é s d'ongles for t s , 
longs, r e c o u r b é s en faux . Les doigts des pattes 
de devant sont longs, minces, e n t i è r e m e n t s é p a 
r é s , et n 'on t que des ongles courts et faibles, en
foncés dans les chairs et ne touchant pas le 
sol quand l ' an ima l marche. Le pouce est a l l o n g é , 
et d e r r i è r e l u i se t rouve encore une apophyse 
osseuse d u c a l c a n é u m , f o r m a n t comme u n 
s i x i è m e o r t e i l . L a queue est t r è s - l o n g u e , poilue 
à sa part ie a n t é r i e u r e , couverle d ' éca i l l é s dans 
le reste de sa longueur . L a t ê t e est pet i te , le 
museau long et p o i n t u , la plante des pieds nue. 
L a femel le a une bourse c o m p l è t e , le m â l e u n 
sc ro tum couvert de poils é p a i s . L a den t i t ion est 
la m ô m e que celle des sarigues. On ne sait r i en 
de suffisant sur la s t ruc ture des organes internes. 

Ce genre ne renferme qu 'une e s p è c e . 

LE CHIRONECTE VARIE — 
VARIEGATUS. 

CHIRONECTES 

Der Yapok, The Yapock Opossum. 

Cet animal, connu depuis bien longtemps, n'a 
cependant pas encore é t é par fa i tement o b s e r v é . 
B u f f o n , le prenant pour une v é r i t a b l e lou t re , à 
cause des palmures des pieds p o s t é r i e u r s , en a 
p a r l é sous le n o m de petite loutre de la Guyane. 
D'autres naturalistes l 'ont d é s i g n é sous ce lu i de 
loutre du Demerara. Les Anglais l u i ont c o n s e r v é 
le n o m i n d i g è n e de yap' cte. 

C a r a c t è r e s . — Le chironecte va r i é (fig. 10) est 
u n des marsupiaux le plus cur ieux . Sa physiono
mie est à peu p r è s celle d u ra t . I l a les oreilles assez 
grandes, ovales, membraneuses et nues ; les yeux 
pet i ts . De grandes abajoues, q u i s 'ouvrent t r è s en 
a r r i è r e dans la cav i t é buccale, f o n t p a r a î t r e la face 
plus large qu'el le ne l'est r é e l l e m e n t . Le corps 
a l l o n g é , cy l i nd r ique , sans ê t r e é l a n c é , repose 
sur des pattes courtes ; la queue a la longueur 
du corps ; elle est enroulante , sans ê t r e pre
nante. Le pelage est m o u , lisse, c o u c h é , f o r m é 
de poils soyeux, longs, é p a r s , et d 'un duvet é p a i s . 

La partie s u p é r i e u r e d u corps est d 'un gr is cen
d r é ; la par t ie i n f é r i e u r e est blanche ; sur le f o n d 
gris t ranchent six larges bandes transversales, 
passant, la p r e m i è r e sur la face, la seconde sur 
le sommet de la t ê t e , la t r o i s i è m e sur les pattes 
de devant, la q u a t r i è m e sur le dos, la c i n q u i è m e 
sur les reins, la s i x i è m e sur le s ac rum. Elles sont 
toutes r e l i ée s par une bande long i tud ina le m é 
diane. Les oreil les sont noires , la queue est é g a 
lement noi re , sauf à l ' e x t r é m i t é q u i est couleur 
de chair . Les pieds sont d 'un b r u n c la i r à la face 
dorsale, d 'un b r u n f o n c é à la p lan te . L e museau 
est no i r . 

L ' a n i m a l adulte a 50 cent , de l o n g ; la queue 
a à peu p r è s la longueur d u corps ; i l a à peine 
10 cent, de haut . Quelques vieux m â l e s at te i
gnent une longueur de 06 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e chi ronecte 
va r i é est r é p a n d u dans une grande par t ie de l ' A 
m é r i q u e d u Sud . On le t rouve t o u t le l o n g des 
c ô t e s , depuis Rio de Janeiro j u s q u ' à Honduras ; 
mais i l p a r a î t ê t r e rare pa r t ou t , o u d u m o i n s f o r t 
d i f f i c i l e à a t t raper ; aussi n 'es t - i l pas t r è s - c o m 
m u n dans les collect ions. Nat terer , dans les d i x -
sept ans q u ' i l passa au B r é s i l , n ' a r r i va à s'en p r o 
curer qUe t rois , et encore les d u t - i l au hasard. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'h i s t o i r e 
d 'un an ima l aussi rare , aussi d i f f i c i l e à observer 
do i t n é c e s s a i r e m e n t laisser beaucoup à d é s i r e r , 
et i l n'est pas é t o n n a n t que nous ne connaissions 
presque r i e n de ses m œ u r s . On sait cependant 
q u ' i l se t i e n t sur tou t dans les f o r ê t s , p r è s des 
ruisseaux et des petites r i v i è r e s , c a c h é dans les 
trous de la r ive ; q u ' i l nage admi rab lement et se 
m e u t avec c é l é r i t é au sein de l 'eau, et q u ' i l 
cherche sa n o u r r i t u r e de j o u r c o m m e de n u i t . 

I l se n o u r r i t p r inc ipa lemen t de pet i ts poissons, 
de f r a i et de peti ts an imaux aquat iques. Les 
abajoues dont i l est p o u r v u i n d i q u e n t q u ' i l peut 
aussi adopter un r é g i m e v é g é t a l . On p r é t e n d q u ' i l 
r e m p l i t ses poches buccales de n o u r r i t u r e , puis 
q u ' i l se rend à te r re pour en manger le con tenu . 
Cependant, ces assertions m a n q u e n t encore de 
cer t i tude . 

L a femel le met bas c i n q pet i ts , les por te 
dans sa bourse, les c o n d u i t de bonne heure à 
l 'eau, l eur apprend à nager, à p longer , à cher
cher l eur n o u r r i t u r e . On ne sait s i , en cas de 
danger, ceux-ci se r é f u g i e n t dans la bourse de 
leur m è r e , ou se c ramponnent à son dos o u se 
cachent dans des t rous . ' 

Chasse. - On ne chasse po in t cet a n i m a l que 
1 on ne pou r r a i t d 'a i l leurs t i r e r que l o r s q u ' i l se 
mont re au m i l i e u des flots, et sa capture est u „ 
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p u r effet de hasard. On en t rouve quelquefois 
q u i se sont pr is dans des filets et s'y sont n o y é s . 

Avec ces animaux rares et merveilleux nous 

qui t tons l ' A m é r i q u e et re tournons dans la vé 
r i table patr ie des marsupiaux, dans l 'Austra
l ie : toutes les famil les suivantes n ' on t de r e 
p r é s e n t a n t s que dans cette part ie d u monde . 

L E S P É R A M É L I D É S — PERAMELJE. 

Die Beuteldachse. 

C a r a c t è r e s . — I l n'est pas d i f f i c i l e de d i s t i n 
guer les p é r a m é l i d é s des d i d e l p h i d é s , car on est 
i m m é d i a t e m e n t f r a p p é d u t r a i t saillant q u i les ca
r a c t é r i s e , de la grande i n é g a l i t é de leurs doigts . 

Des c i n q doigts des pattes de devant, l ' in terne 
et l 'externe sont comme a t r o p h i é s , et r é d u i t s à un 
s imple tubercule d i r i g é en a r r i è r e et m u n i ou 
d é p o u r v u d ' un ongle ; les t ro is moyens sont au 
contra i re t r è s - g r a n d s , l ibres , et a r m é s d'ongles 
fo r t s , r e c o u r b é s en f aux et propres à f o u i r . A u x 
pattes de d e r r i è r e , le pouce est a t r o p h i é ; le 
d e u x i è m e et le t r o i s i è m e do ig t sont s o u d é s j u s 
q u ' à l 'ongle ; la plante des pieds est nue. Le 
corps est r a m a s s é ; la t ê t e , t r è s - p o i n t u e ; les 
oreilles sont moyennes o u t r è s - g r a n d e s ; la queue 

est courte, peu poi lue , exceptionnellement lon
gue et t o u f f u e . L a poche de la femelle r en fe rme 
h u i t mamelons , et s'ouvre en a r r i è r e . L a d e n t i 
t i o n est celle des d i d e l p h i d é s , avec cette d i f f é 
rence q u ' i l n'existe i c i que trois incisives. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 
e spèces de p é r a m é l i d é s connues sont austra
liennes. f 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elles ha 
b i ten t les montagnes é l e v é e s , f ro ides ; elles se 
creusent des terr iers et s'y r é f u g i e n t au moindre 
danger. Parfois , o n rencontre ces an imaux dans 
le voisinage des plantat ions et des é t a b l i s s e m e n t s ; 
d 'ord inai re , cependant, ils fu ien t l ' h o m m e . 

L a p lupa r t sont sociables et m è n e n t une vie 



nocturne . Leurs mouvements sont t r è s - r a p i d e s ; 
leur marche consiste en une suite de bonds plus ou 
moins é t e n d u s . A u c u n ne marche n i ne g r impe . 
Ils se nourrissent pr inc ipa lement de plantes, de 
racines et de tubercules ; ils mangent en outre 
des insectes et des vers. I ls por ten t leurs al iments 
à la bouche avec leurs pattes de devant, se te
nant à demi d r e s s é s , a p p u y é s sur leur queue et 
sur leurs pattes de d e r r i è r e . 

Tous les p é r a m é l i d é s sont m é f i a n t s , c ra in t i f s , 
doux , paisibles, innocents ; ils f u i e n t le danger 
e t ^ v i t e n t l ' homme. 

Les d é g â t s qu ' i ls commet tent sont parfois 
assez c o n s i d é r a b l e s . I ls fou i l l en t les champs, et 
saccagent les p lanta t ions ; quelques-uns p é n è 
t rent dans les greniers et mangent les provisions 
qu i y sont a c c u m u l é e s . 

C a p t i v i t é . — Ils supportent assez bien la cap
t iv i t é , s'apprivoisent f a c i l e m e n t et plaisent par 
ieur gentillesse. 

C'est là la seule u t i l i t é dont i ls puissent ê t r e 
pour l ' homme, car on ne mange pas leur viande 
et on n 'ut i l ise pas leur f o u r r u r e . 

Les p é r a m é l i d é s comprennent plusieurs 
genres. 

LES PÉRAMÈLES — PERAMELES. 

Die Beuleldaclise, The Bandicoot. 

Caractères. — Les péramèles ont les trois 
doigts i n t e r m é d i a i r e s des pattes a n t é r i e u r e s bien 

d é v e l o p p é s et a r m é s d'ongles puissants. Les pieds 
de d e r r i è r e ont quatre doigts seulement , les deux 
plus internes é t a n t t r è s - p e t i t s , r é u n i s et enve
l o p p é s par la pea,u jusqu 'aux ongles. I l s n ont pas 
de trace e x t é r i e u r e de pouce. L e u r queue est peu 
é p a i s s e , m é d i o c r e m e n t longue , peu prenante, 
pointue , velue, mais u n peu d é g a r n i e de poils en 
dessous. L e u r pelage est c o m p o s é de deux sortes 
de poi ls . 

P a r m i les e s p è c e s que ce genre r e n f e r m e nous 
ci terons les deux suivantes. 

LE PÉRAMÈLE NASIQUE — PERAMELES N A SUT A. 

Ber spitznasige Beuleldachs ou sp'-tze Bandikut, 
The long-nosed Bandicoot. 

Caractères. — Le péramèle nasique ou à nez 
po in tu (fig. i 1), est un a n i m a l cur ieux , q u i res
semble à la fois au l ap in et à la musara igne . I l a le 
museau t r è s - p o i n t u ; le nez d é p a s s e de beaucoup 
la l èvre i n f é r i e u r e ; les orei l les , courtes et p o i 
lues, sont larges en bas, mais elles s 'amincissent 
b i e n t ô t et deviennent pointues ; les yeux sont 
petits ; le corps est a l l o n g é , l a queue de moyenne 
longueur , couverte de poils cour ts ; les pattes 
sont assez for tes , et celles de d e r r i è r e aussi l o n 
gues que les a n t é r i e u r e s . 

L e pelage, peu é p a i s , mais l o n g et ro ide , est 
f o r m é d ' u n duvet cour t et rare et de longs poi ls 
soyeux. La part ie s u p é r i e u r e d u corps est m ê l é e 
de b r u n fauve et de no i r , les poils é t a n t gr is à la 
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base, puis noirs et souvent d 'un b r u n fauve à la 
po in te . L e ventre est b l a n c - j a u n â t r e sale et la par
t ie s u p é r i e u r e des pattes de d e r r i è r e est jaune-
b r u n c la i r . L a queue est d 'un b r u n no i r à la 
par t ie s u p é r i e u r e , d ' un b r u n c h â t a i n c la i r à la 
par t ie i n f é r i e u r e . Les bords des oreilles sont 
couverts de poils bruns , mais assez c l a i r - s e m é s 
pour qu ' on a p e r ç o i v e la peau à travers. Les i n 
dividus adultes on t 60 cent, de long, dont 16 cent. 
appart iennent à la queue ; i ls mesurent 10 cent. 
en hauteur . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p é r a m è l e 
nasique h a b i t e , comme , se s c o n g é n è r e s , les 
hautes et f ro ides montagnes de l 'Aus t ra l ie et 
sur tou t de la Nouvelle-Galles d u Sud . I l manque 
dans les plaines chaudes, mais descend quelque
fo is jusqu 'aux bords de l a mer . I l est par tou t 
t r è s - c o m m u n dans sa pa t r ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — I l Creuse de 
vastes espaces, soit pou r se fa i re u n logement, 
soit p o u r chercher sa n o u r r i t u r e , et couvre de la 
sorte toute une grande plaine d 'un r é s e a u de 
ses coulo i r s , a l lant d ' u n t r o u à u n autre t r o u . Ses 
ongles longs et for ts l u i pe rmet ten t de m i n e r f a 
c i l emen t le sol ; et, c o m m e i l se n o u r r i t de ra 
cines et de tubercules , i l do i t , comme la taupe, 
agrandi r et p ro longer con t inue l l ement ses gale
ries p o u r . p o u v o i r v ivre . Son museau l u i sert 
aussi à f o u i r la ter re . 

Out re les racines, i l mange encore des vers et 

des insectes, mais tant q u ' i l t rouve une n o u r r i 
ture v é g é t a l e , i l p a r a î t la p r é f é r e r . I l cause sou
vent de grands d é g â t s dans les champs de 
pommes de terre et dans les greniers o ù sont 
r e n f e r m é e s les c é r é a l e s ; i l y est aussi nuisible 
que les rats et les souris. Heureusement i l n 'a 
pas les dents tranchantes de ces rongeurs, et, 
avec quelques p r é c a u t i o n s , le p lanteur peu t se 
met t re à l ' ab r i de ses visites ; i l n 'y a, d u reste, 
q u ' à fa i re des murs assez profonds, pour que le 
p é r a m è l e nasique ne puisse passer par-dessous. 

L a marche de cet an imal t i en t de la course et 
du saut, et ressemble u n peu à celle du lap in . I l 
pose a l ternat ivement sur le sol les pattes de 
devant et celles de d e r r i è r e , au l i eu de se sou
t en i r seulement sur ces d e r n i è r e s comme les 
kanguroos. I l porte les a l iments à sa bouche 
avec les pieds de devant, assis sur son d e r r i è r e 
et a p p u y é sur sa queue. Ce n'est que lo r squ ' i l est 
b l e s sé q u ' i l f a i t entendre sa vo ix , consistant en 
u n s i f f lement analogue à celui d u ra t . 

L a femel le me t bas une fois l 'an de t ro is à six 
peti ts , et les porte longtemps dans sa bourse. 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , le p é r a m è l e nasique 
devient b i e n t ô t confiant et f a m i l i e r . I l est doux, 
inof fens i f , ne r é c l a m e aucun soin, est t r è s - f a c i l e 
à n o u r r i r . Mais les colons semblent avoir pour l u i 
la m ê m e hor reur que nous pour les rats, et le 
tuent quand ils le rencontrent . Quelques auteurs 
ont p r é t e n d u q u ' o n mangeai t sa viande ; d'autres 



ont contredi t le f a i t . Tou jours est-il que les plan
teurs e u r o p é e n s ne doivent pas manger sans r é 
pugnance un an imal qu' i ls c o n s i d è r e n t comme 
un rat et auquel ils donnent ce n o m . 

LE PERAMELE RAYÉ — PERAMELES F ASCI ATA. 

Der streisige Beuteldachs, The banded Bandicoot. 

Caractères. — Le péramèle rayé (fig. 12) est 
long de 43 cent. , dont 1 0 appartiennent à la queue. 
11 a les oreilles grandes, la queue peu poi lue . Son 
pelage est no i r , m ê l é de jaune, le no i r dominan t 
sur le dos, le jaune sur les lianes. L ' a r r i è r e - t r a i n 
est c o u p é par quelques bandes f o n c é e s peu dis
t inctes , s é p a r é e s par des bandes plus claires. La 
part ie s u p é r i e u r e de la queue est m a r q u é e d'une 
ligne f o n c é e ; le reste a la couleur du corps. La 
t ê t e , le cou, les pattes sont m ê l é s de gris ( I ) . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — . L e p é r a m è l e 
r a y é habite une grande part ie de l'est et du sud 
de l 'Aust ra l ie , surtout les montagnes rocheuses, 
si é t e n d u e s et si peu v i s i t ées , de l ' i n t é r i e u r du 
cont inent . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Sa course 
est t r è s - r a p i d e et rappelle celle d u lap in . 

Les i n d i g è n e s mangent sa chair . 

(1) La conservation de l'animal mort, pour les collections, 
offre des difficultés considérables ; on dit que la peau, 
très mince, est très-adhérente aux muscles et qu'on ne 
peut l'enlever que par lambeaux, ce qui est un grand 
obstacle pour le montage. 

L E S C H É R O P E S — CHOEROPUS. 

Die Stutzbeutler, The Chœropus. 

Caractères. — Les chéropes, par leurs formes 
g é n é r a l e s , rappel lent beaucoup les m a c r o s c é l i d e s . 
I l s o n t p o u r c a r a c t è r e s g é n é r i q u e s u n corps é l a n c é , 
reposant sur des pattes minces et é l evées , les 
p o s t é r i e u r e s é t a n t plus longues que les an té 
rieures ; un museau po in tu ; des orei l les longues; 
une queue moyenne , peu poi lue ; deux doigts 
courts , é g a u x , a i m é s d'ongles cour ts , mais sol i 
des, aux pattes de devant ; u n seul g rand doigt à 
celles de d e r r i è r e , les autres é t a n t c o m p l è t e m e n t 
a t r o p h i é s . 

C'est de cette f o r m e de p ied , q u i a de grossiers 
rapports avec celle d u pied d ' un cochon, qu'est 
t i ré le n o m de chœropus, ce n o m , en grec, vou
lant d i re pied de porc. 

Ce genre n'a p o u r r e p r é s e n t a n t qu 'une es
p è c e . 

LE CHÉROPE SANS QUEUE OU CHATAIN — 

CHOEROPUS ECAUDATUS OU CASTANOTOS. 

Der Stutzbeutler, The pig-footed Perameles. 

Le nom spécifique ecaudatus (sans queue) 
que porte cet a n i m a l , a sa l é g e n d e . Thomas 
M i c h e l , q u i d é c o u v r i t l ' e s p è c e , p r i t v ivant le 
premier et unique i n d i v i d u q u ' i l v i t dans le 
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creux d ' un t ronc d 'arbre où i l s ' é t a i t r é f u g i é ; 
i j l 'en re t i ra à sa grande s t u p é f a c t i o n , non moins 
q u ' à celle des i n d i g è n e s , q u i d é c l a r è r e n t n 'avoir 
jamais v u u n an imal semblable. Le manque de 
queue f rappa sur tou t le natural is te , aussi l u i 
donna- t - i l le n o m de sans queue. Mais on envoya 
plus t a rd , en Europe , d'autres exemplaires de ces 
an imaux p o s s é d a n t une queue de 14 cent, de 
long . Le p remie r q u i avait é t é pris avait évi 
demment d û perdre la sienne par accident ou 
par toute autre cause. Le n o m â'ecaudatus consa
crant une erreur , Gray le changea en ce lu i de 
castanotos ( c h â t a i n ) , d ' a p r è s la couleur de 
l ' an imal . Mais on s'est f a i t une l o i , en his to i re 
na ture l le , de respecter autant que possible le 
n o m le p lus ancien ; c'est p o u r q u o i , a u j o u r d ' h u i 
encore, ce marsupia l est q u a l i f i é de chèrope sans 
queue. 

C a r a c t è r e s . — Notre an ima l (fig. 13) a à peu 
p r è s la t a i l l e d 'un pe t i t l a p i n ; i l a 30 cen t i 
m è t r e s de long , et sa queue en a 14. Son p o i l , 

long, l â c h e , m o u , est g r i s -b run sur le dos, blanc 
ou b l a n c - j a u n â t r e sous le ventre. I l a les oreilles 
grandes, couvertes de poils j aune - rou i l l e , et de 
poils noirs à leur partie s u p é r i e u r e ; les pattes de 
devant b l a n c h â t r e s ; celles de d e r r i è r e roux 
pâ l e ; les doigts d 'un blanc sale ; la queue noire 
à sa face dorsale, d 'un blanc b r u n â t r e à son ex
t r é m i t é et à la face i n f é r i e u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le c h é r o p e 
c h â t a i n ou sans queue habite p r inc ipa lement la 
Nouvelle Galles d u Sud , les bords de la Mur ray . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l se p la î t 
de p r é f é r e n c e dans les plaines couvertes d 'her
bes roides et hautes. Ses m œ u r s sont les m ê m e s 
que celles des p é r a m è l e s . I l se cons t ru i t un n i d 
a r t i f i c i e l avec des feuil les et des herbes s è c h e s , 
l ' é t ab l i t sous des buissons, des touffes d'her
bes, et sait si b ien le cacher q u un chasseur, 
m ê m e e x p é r i m e n t é , a de la peine à le d é c o u v r i r . 
11 se n o u r r i t de plantes et d'insectes. On ne sait 
r i en de plus sur son genre de vie. 

BREHM. 11 — 103 



L E S M A R S U P I A U X . 

L E S P H A L A N G I S T I D É S — PHALANGISTE. 

Die Kktterbeulelthiere. 

C a r a c t è r e s . — Celle q u a t r i è m e f a m i l l e c o m 
prend une sé r i e d 'an imaux remarquables par 
leurs formes. Us sont en g é n é r a l de peti te ta i l le ; 
quelques e spèces seules at teignent 60 cent, de 
long , et ces dimensions doivent ê t r e regar
d é e s comme exceptionnelles. Leurs membres 
sont tous de m ê m e l o n g u e u r ; i ls ont c i n q doigts 
à tous les pieds et le doigt in terne des pattes de 
d e r r i è r e est le plus gros, et f o r m e u n pouce 
opposable, d é p o u r v u d'ongle ; le second et le 
t r o i s i è m e doig t sont s o u d é s l ' un à l 'autre . L a 
queue est g é n é r a l e m e n t t r è s - l o n g u e et prenante, 
mais elle manque dans u n genre. L a t ê t e est 
courte ; la lèvre s u p é r i e u r e est fendue, comme 
celle des rongeurs. Les femelles ont de deux à 
quatre mamelons dans la bourse marsupiale . L a 
den t i t ion , c a r a c t è r e c o m m u n à toutes les e s p è c e s , 
comprend six grandes incisives à la m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e , deux à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e ; les 
canines manquent ou sont mousses ; les fausses 
molaires sont é g a l e m e n t mousses ; les vraies 
molaires, au nombre de trois ou quatre , ont une 
couronne à quatre pans, avec divers tubercules. 
Le squelette p r é s e n t e de douze à treize v e r t è 
bres dorsales, six ou sept v e r t è b r e s lombaires, 
deux v e r t è b r e s s a c r é e s , et j u s q u ' à t rente v e r t è 
bres caudales. L'estomac est s imple, g landuleux, 
le c œ c u m exlraordinairement d é v e l o p p é . Le cer
veau n'a pas de c i rconvolu t ions . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les phalan-
g is t idés habi tent l 'Aust ra l ie et quelques î les de 
l 'Asie d u Sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Ce SOIlt des 
an imaux arboricoles, ne vivant , par c o n s é 
quent , que dans les f o r ê t s . Quelques-uns ne se 
m o n t r e n t à terre que par exception ; la p lupar t 
s é j o u r n e n t constamment dans les cimes des ar
bres. A de rares exceplions p r è s , tous ont des 
habitudes nocturnes ; ils dorment au moins la 
plus grande part ie du j o u r , ne se r é v e i l l a n t que 
quand ils on t f a i m . A la t o m b é e de la n u i t , i ls 
sortent de leurs retraites, et vont à la recherche 
des f r u i t s , des feuilles, des bourgeons, dont ils 
se nourrissent. M ê m e ceux q u i ressemblent aux 
renards et aux ours , sont herbivores, et ce n'est 
que par exception que quelques-uns mangent 
des oiseaux, des œ u f s ou des insectes. I l en est 
qu i ne se nourrissent absolument que d é j e u n e s 

pousses ; d'autres ne s 'attaquent qu 'aux racines 
qu ' i l s d é t e r r e n t . Ces derniers se creusent des ter
r iers souterrains, o ù i ls passent la saison f ro ide . 

Ces an imaux d i f f è r e n t beaucoup dans leurs 
mouvements . Les uns on t une marche t r è s - l e n t e , 
t r è s - p r u d e n t e , ils r ampen t presque ; les autres, 
au c o n t r a i r e , se d i s t inguent par l eu r a g i l i t é . 
Tous g r impen t à merve i l le et quelques-uns fon t 
des bonds c o n s i d é r a b l e s . L a p r é s e n c e , chez eux, 
d'une queue prenante et d 'une m e m b r a n e a l i -
f o r m e , sont des indices d ' a g i l i t é . E n marchant , 
i ls appuient toute la plante à t e r re . E n g r i m 
pant, i ls cherchent à appuyer le p lus qu ' i l s peu
vent le corps contre la branche qu ' i l s embrassent. 

La p lupa r t sont des an imaux sociables ou v i 
vant par paires. Quelques-uns m e t t e n t bas de 
deux à quatre peti ts par p o r t é e ; d'autres n'en 
ont q u ' u n seul, que la m è r e soigne avec tendresse 
et qu'el le porte longtemps sur le dos. 

Tous les p h a l a n g i s t i d é s sont doux , innocents , 
c ra in t i f s . Sont- i l s poursuivis , i ls se suspendent 
par la queue à une branche et y restent long
temps immobi l e s , cherchan t a insi à se d i s s imu
ler. C'est là le seul signe d ' in te l l igence qu ' i l s 
donnent . 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , i ls t é m o i g n e n t un 
certain a t tachement à l eur m a î t r e ; mais c'est à 
peine si u n g rand n o m b r e d 'entre eux a r r ivent 
seulement à le c o n n a î t r e . E n les soignant b i en , 
on peut les conserver longtemps en c a p t i v i t é . I ls 
sont t r è s - f a c i l e s à n o u r r i r . 

Usages e t p r o d u i t s . — Quelques-uns, lors
qu ' i l s envahissent en g rand n o m b r e les p lanta
tions , sont nuisibles ; d 'autres - d o n n e n t à 
l ' homme leu r cha i r et leur f o u r r u r e ; l eu r u t i l i t é 
compense à peu p r è s les d é g â t s qu ' i l s peuvent 
causer. 

LES PÉTAURISTES — PETAURVS. 

Caractères. — Parmi les marsupiaux grim
peurs, les p é t a u r i s t e s sont les plus agiles. I l s res
semblent beaucoup aux é c u r e u i l s volants mais 
ils en d i f f è r e n t essentiel lement par l eu r d e n t i t i o n . 

Us on t une m e m b r a n e a l i f o r m e couverte d é 
poils , a t t a c h é e à leurs flancs, entre leurs pattes 
de devant et leurs pattes de d e r r i è r e . L e u r corps 
est a l l o n g é ; leur t ê t e pe t i te , leur museau p o i n t u • 
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leurs yeux sont grands et sai l lants ; leurs oreil les, 
d r e s s é e s , plus ou moins pointues ; leur queue est 
longue, t ou f fue , et p r é s e n t e quelquefois deux 
lignes de poils ; leur pelage est m o u et fin. A u 
cune e s p è c e n 'a t te in t une longueur de 50 cent , 
c'est à peine si la p lupa r t ont 30 cent, de long . 

On a subd iv i sé les p é t a u r i s t e s , d ' a p r è s la den t i 
t i o n , la f o r m e des oreil les, de la membrane a l i -
f o r m e et de la queue, en Bélidés, en Pétauristes 
proprement d i t s , et en Acro'.ates. 

I» LES BÉLIDÉS — BELIDEUS. 

Die Flugbetitelbilche. 

Caractères...— Ils ont les oreilles longues, 
nues et é c h a n c r é e s sur le bord externe ; la mem
brane i n t e r f é m o r a l e é t e n d u e ju squ ' au peti t 
do ig t d u m e m b r e a n t é r i e u r , et quatre paires de 
molaires gemmiformes i n f é r i e u r e s . 

LE BÉL1DÉ SCIURIEN — BELIDEUS SCIUBEUS. 

Dus Zut kmichhorn ou fliegeivle Eichhorn von Norfolk, 
The Norfolk Island flying Squirrel. 

Caractères. — L'espèce la plus remarquable 
de ce genre est celle q u i a r e ç u le n o m vulgaire 
d'écureuil des sucres ou d'écureuil volant de Norfolk 
(fig. 14). E l le a le por t et la t a i l l e de l ' é c u r e u i l 
d 'Europe, o u encore plus du taguan ou d u pola-
touche. Son corps mince et é l a n c é p a r a î t plus épa i s 
par suite de la p r é s e n c e de la membrane a l i fo rme 
q u i s ' é t end entre les pattes. L e cou est cour t et 
gros, la t ê t e plate, le museau cour t , l a queue a r 
rondie , pendante et t o u f f u e , les oreilles sont 
grandes, m é d i o c r e m e n t p o i n t u e s , les jambes 
courtes, les doigts des pattes de devant s é p a r é s , 
le d e u x i è m e et le t r o i s i è m e doig t des pattes de 
d e r r i è r e s o u d é s l ' u n à l ' aut re . Tous les doigts 
sont a r m é s d'ongles r e c o u r b é s , sauf le pouce q u i 
en est d é p o u r v u . L a bourse de la femel le est 
c o m p l è t e . L a f o u r r u r e est é p a i s s e , t r è s - f i n e et 
t r è s - m o l l e ; les oreilles, nues à leur face externe, 
sont recouvertes de poils à l eur face interne, mais 
r i e n q u ' à la part ie i n f é r i e u r e . L a part ie s u p é r i e u r e 
d u corps est d 'un gris c e n d r é ; la membrane a l i 
f o r m e d 'un b r u n f o n c é , b o r d é e de b lanc ; le ven
t re est b lanc avec des reflets j a u n â t r e s . Une 
bande d 'un b r u n r o u i l l e va d'une orei l le à l 'autre 
en passant sur les yeux ; une autre bande pareil le 
se t rouve sur le dos du nez, le f r o n t et le m i 
l i eu d u dos. L a queue est d 'un gris c e n d r é clair ' 
à la racine, noire au bout . L ' a n i m a l adul te a 26 
cent , de long , 9 cent, et demi de haut ; la queue 
mesure 27 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On trouve 
le b é l i d é sc iur ien pr incipalement dans la N o u 
velle-Galles du Sud, la N o u v e l l e - G u i n é e , l ' î le de 
N o r f o l k et quelques autres î l e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — C'est un 
animal sociable, q u i v i t par petites fami l les , se 
n o u r r i t de substances végé ta l e s et d'insectes, et 
f a i t des arbres son unique demeure. Ses h i b i t u -
des sont absolument celles de la p lupar t des au
tres an imaux de la m ê m e f a m i l l e . T o u t le j o u r , 
î l se t i en t c a c h é dans la c ime des arbres les plus 
t o u f f u s ; i l se b l o t t i t dans u n creux ou entre deux 
branches, se roule en boule, s'enveloppe dans sa 
membrane a l i f o rme et s'endort. A la t o m b é e de 
la nu i t , i l s ' évei l le . 11 gr impe sur les branches 
avec une ag i l i t é surprenante ; pour descendre, i l 
saute en s'aidant de sa membrane a l i fo rme q u ' i l 
ouvre comme un parachute. De j o u r , i l n'est plus 
le m ê m e an imal : i l p a r a î t ê t r e i n a n i m é . Gro
gnon, fuyan t la l u m i è r e , i l dor t toute la j o u r n é e ; 
de temps à autre, i l s 'évei l le pour manger ; i l va 
incer ta in , chancelant ; i l év i te avec soin , on d i 
rai t m ê m e avec crainte , les rayons blessants d u 
soleil . Mais qu 'on l'observe par une de ces belles 
nuits claires de sa patr ie , et l 'œi l aura de la 
peine à le suivre. Ses mouvements sont lestes 
et rapides comme ceux du singe le plus agile, 
de i ' é c u r e u i l le plus souple. Tous les observa
teurs sont unanimes sur ce po in t . Us disent que 
l ' an imal d é p l o i e dans ses mouvements autant de 
g r â c e que d'aisance, et q u ' i l serait d i f f i c i l e d'en 
t rouver q u i l u i soient s u p é r i e u r s à cet é g a r d . A 
terre, i l est maladro i t et marche m a l ; mais i l ne 
s'y risque q u ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é , quand les 
arbres sont t rop é lo ignés pour que, m ê m e avec 
le secours de sa membrane , i l puisse sauter de 
l ' un à l ' aut re . I l f a i t des bonds é n o r m e s , et peut 
changer sa d i rec t ion à v o l o n t é . En sautant d 'une 
hauteur de 10 m è t r e s , i l l u i est possible d'at
te indre u n arbre é lo igné de 25 ou 30 m è t r e s . 

On c o n n a î t d'autres exemples de son a g i l i t é . 
A bord d 'un navire qu i revenait de la Nouvel le -
Hollande se t rouva i t u n i n d i v i d u de celte e s p è c e , 
assez a p p r i v o i s é pour qu'on p û t le laisser cour i r 
l i b remen t sur le navire. I l faisait la j o i e de 
l ' é q u i p a g e ; i l é t a i t t a n t ô t au plus hau t des m â t s , 
t a n t ô t sous le pon t . U n j o u r de t e m p ê t e , i l g r i m p a 
au plus haut du m â t : c ' é t a i t sa place favor i te . On 
craignai t que le vent ne l ' e n l e v â t pendant q u ' i l 
e x é c u t e r a i t u n de ses sauts, et ne l ' e n t r a î n â t dans 
la mer . U n matelot se d é c i d a à aller le chercher. 
A u m o m e n t où i l a l la i t le saisir, l ' an imal chercha 
à s ' é c h a p p e r et vou lu t sauter sur le pont . Mais 
au m ê m e m o m e n t le navire s ' incl inai t et le b é -



l idé allait tomber dans l ' eau ; on le c o n s i d é r a i t 
comme perdu, lorsque, changeant de d i rec t ion à 
l'aide de sa queue faisant off ice de gouvernai l , 
on le vit se d é t o u r n e r , d é c r i r e une grande courbe 
et atteindre heureusement le pont. 

On ne c o n n a î t r ien de sa reproduc t ion . 
Chaxsc. — I l n'est possible de s'emparer d u 

bé l idé sciurien que pendant son s o m m e i l . U n 
g r impeur habile peut alors fac i lement l ' a t te in
d re . Cependant i l est b o n ^ d ' ê t r e plusieurs, ou 
tou t au moins deux, l ' un au haut , l 'autre au bas 
de l 'arbre. Souvent l ' an imal cherche à f u i r avant 
qu 'on soit a r r i v é j u s q u ' à l u i ; mais, é b l o u i par 
un j o u r t rop v i f , i l manque h branche q u ' i l 
croyai t atteindre et tombe par terre, o ù le second 
chasseur peut fac i lement s'en rendre m a î t r e . 

C a p t i v i t é . — Le bé l idé sciurien est u n ani 
mal charmant en cap t iv i t é . I l est t rès - inof fens i f , 
t r è s -doux , faci le à apprivoiser, t rès -v i f , t r è s -
évei l lé , t rès-gai la nu i t , seulement i l est tou jours 
un peu c ra in t i f . I l v i l en bonne harmonie avec 
les animaux qu i partagent sa cap t iv i t é et s'atta
che m ô m e à l ' homme. 

On en trouve souvent dans les maisons des co
lons, et on en a a m e n é f r é q u e m m e n t de vivants 
en Europe. L ' in te l l igence de cet an imal est f a i 
ble, mais sa ga i e t é , sa douceur, sa g r â c e y sont 
une ample compensation. En cage, i l ne cesse 
de sauter toute la nu i t , en prenant les att i tudes 
les plus curieuses. 11 s'habitue sans peine à toute 
nou r r i t u r e ; cependant i l p r é f è r e les f r u i t s , les 
feuilles, les bourgeons, les insectes. 11 aime 
beaucoup le mie l des eucalyptes ou arbres à 
gomme, et, dans bien des endroi ls , i l d é v a s t e les 
p ê c h e r s et les orangers. On a v u , par les bé l i -
dés captifs du j a r d i n zoologique de Londres , 
qu ' i l s mangeaient avec plaisir les oiseaux morts 
et les morceaux de viande qu 'on leur donnai t , 
ce q u i fa i t supposer, non sans quelque fondement , 
qu ' i ls doivent comme les loirs s'approcher sans 
b r u i t des oiseaux endormis et les é g o r g e r . 

Cennett nous a la issé quelques renseignements 
sur la m a n i è r e de vivre d u b é l i d é sc iur ien fe
mel le , q u ' i l amena en Europe . « Quoique t r è s -
jeune , d i t - i l , m o n capt i f é t a i t t r è s - s a u v a g e et 
farouche. I l ne se bornai t pas à cr ier , à gronder, 
à cracher d è s qu 'on le prenait , i l g r i f f a i t et m o r 
dait aussi. Ses ongles a c é r é s faisaient des bles
sures comme celles du chat ; mais ses faibles 
dents ne l u i permettaient pas de faire grand m a l . 
I l est cer ta in , cependant, q u ' u n an ima l q u i , t ou t 
jeune, se d é f e n d é n e r g i q u e m e n t , do i t , lo r squ ' i l 
est â g é , faire des morsures redoutables. Peu à 
peu i l s'apprivoisa, se laissa prendre sans g r i f f e r 

n i mordre . I l l é c h a i t la ma in q u i l u i tendai t des 
sucreries, dont i l é t a i t t r è s - f r i a n d ; i l s o u f f r a i t 
qu 'on l u i l o u c h â t le museau, qu ' on e x a m i n â t sa 
f o u r r u r e . Mais d è s qu 'on vou la i t le p rendre , i l 
devenait f u r i e u x , morda i t , g r i l l a i t , fa isai t en
tendre u n grognement pa r t i cu l i e r et crachait 
comme les chats. I l é t a i t plus t r a n q u i l l e quand 
on le prenai t par la queue et qu 'on ne le tenait 
pas longtemps. I l é t e n d a i t alors sa membrane 
a l i fo rme comme pour se p r o t é g e r d 'une chute. 
Dans cette s i tua t ion , on voyai t su r tou t bien la 
b e a u t é de son pelage. Quoique t r ô s - a p p r i v o i s é , 
i l ne m o n t r a i t cependant pas le m o i n d r e atta
chement à la personne q u i le nour r i s sa i t ; i l é t a i t 
aussi bon et aussi m é c h a n t v i s - à - v i s des amis 
que v is -à -v i s des é t r a n g e r s . 

a T o u t le j o u r , i l restait e n r o u l é en boule , 
sa queue t ou f fue l u i recouvrant t o u t le corps. 
I l paraissait alors ne vo i r q u ' à d e m i , et m o n 
t ra i t ainsi que la l u m i è r e du j o u r l u i é t a i t t r è s d é 
s a g r é a b l e . Mais , au c r é p u s c u l e , i l devenait act if . 
11 courai t sans cesse dans sa cage, m o n t a i t , des
cendait, s 'accrochait a p r è s les bar reaux et n 'avait 
pas un instant de repos. Le laisse-t-on l i b r e dans 
une chambre, i l g r i m p e tou t au hau t des l ambr i s 
et parai t s'y b ien t rouver . I l semble alors que l 'on 
ai t devant soi un an ima l t ou t d i f f é r e n t de ce lu i 
qu 'on avait pendant le j o u r . Je n 'a i v u qu 'une 
fois u n i n d i v i d u de cette e s p è c e éve i l l é d u r a n t la 
j o u r n é e : c ' é t a i t au j a r d i n zoologique de Londres ; 
le j o u r obscur d u c l i m a t de l 'Ang le t e r r e l u i avait 
p e u t - ê t r e f a i t c ro i re q u ' i l é t a i t n u i t . 

« Nous nourr iss ions le b é l i d é d o n t j e parle , de 
raisins secs, de l a i t et d'amandes. I l p r é f é r a i t les 
sucreries et les f r u i t s cui ts , don t i l s u ç a i t la 
pulpe et ne laissait que l 'enveloppe. I l n 'avait 
que peu de besoins. I l engraissa r ap idement , et 
sa s a n t é ne laissait r i en à d é s i r e r . 

« Une nu i t , i l s ' é c h a p p a de sa cage, mais le 
lendemain on le v i t dans les branches les plus 
é levées d 'un saule. U n g a r ç o n y f u t e n v o y é , et le 
t rouvant p r o f o n d é m e n t e n d o r m i , p u t l ' approcher 
fac i lement : i l le p r i t par la queue et le j e t a par 
l e r red 'une hauteur d ' env i ron 20 m è t r e s . L ' a n i m a l 
ouvr i t son parachute , a r r iva heureusement sur 
le sol, et on s'en empara. 

« Dans sa cage, i l se coucha i t souvent sur le 
dos pour manger. I l buvai t en tenant le vase 
dans ses pattes de devant, et l é c h a i t c o m m e u n 
jeune chat. Pendant le voyage, j e pus heureuse
ment me procurer con t inue l l emen t d u la i t et b ien 
l 'entre tenir . I l devin t peu à peu assez a p p r i v o i s é 
pour que j e pusse, le soir , le laisser c o u r i r l ib re 
ment sur le pont . I l y j o u a i t comme un cha ton e t 



L E P É T A U 1 U S T E T A G U A N O I D E . 29 

Fig. 15. Le Pétauriste taguanoïde. 

paraissait t r è s - h e u r e u x quand on le gra l ta i t . I l ne 
se laissait prendre qu'avec peine, et crachai t et 
grondai t quand on vou la i t s'en emparer. » 

2° LES PÉTAURISTES VRAIS — PETAURUS. 

Die Beuteleichhômchen. 

Caractères. — Ils diffèrent des bolides en ce 
que leurs oreil les sont velues en dehors et à bord 
externe entier, et que leurs membranes a l i formes 
ne s ' é t e n d e n t que des carpes aux genoux. 

LE PÉTAURISTE TAGUANOIDE OU TAGUAN. 
PETAURUS TAGUAN01 DES. 

Bas Beuteleichhom, der Taguan, The Taguan 
ou Petaurist. 

Caractères. — Le taguan (fig. 15), comme le 
n o m m e n t les colons, est le plus grand des mar
supiaux volants. Son corps a envi ron 50 cent. 
de long , et la queue a la m ô m e longueur que le 
c o r p s ; sa t ê t e est pe t i t e ; son museau, cour t et 
p o i n t u ; ses yeux sont t r è s - g r a n d s ; ses oreil les, 
larges et é p a i s s e s , presque touf fues ; ses pattes, 
a r m é e s d'ongles f o r t s , aigus et r e c o u r b é s ; sa 
f o u r r u r e est longue, mol l e ; sa queue, t ou f fue . Le 
p é t a u r i s t e t a g u a n o ï d e varie beaucoup sous le rap
por t de la co lora t ion . D 'o rd ina i r e , i l a le dos b r u n -
n o i r , la- t ô t e brune , la membrane a l i f o rme m a r 
q u é e de blanc, le museau, le men ton et les pattes 
no i r s , la queue noire o u d 'un no i r b r u n , plus 
p â l e à la racine, j a u n â t r e à la face i n f é r i e u r e . Le 

menton , la gorge, la poi t r ine et le ventre sont 
blancs. Mais les variations de colorat ion sont si 
p r o n o n c é e s , qu 'on ne t rouve pas deux ind iv idus 
absolument semblables. Les uns ont une teinte 
n o i r e ; les autres sont tou t gris , et quelques-uns 
m ô m e sont e n t i è r e m e n t blancs. Mais t ou jou r s le 
ventre et la face interne des membres sont blancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le taguan 
habite la Nouvel le -Hol lande . I l est sur tou t abon
dant dans les grandes f o r ê t s q u i se t rouvent entre 
Por t -Ph i l ippe et Moreton-Bay, quo iqu 'on ne le 
voie que rarement m o r t ou capt i f en la posses
sion des i n d i g è n e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Comme 
toutes les autres e s p è c e s de la m ê m e f ami l l e , le 
taguan est u n an ima l nocturne , q u i reste tou t le 
j o u r c a c h é et endormi dans le creux d 'un t ronc 
d'arbre, où i l se t rouve à l ' ab r i de ses ennemis . 

Ses mouvements sont agiles, lestes, s û r s , bien 
plus que ceux de tous les autres p h a l a n g i s t i d é s . 11 
vole r é e l l e m e n t d'une branche à l ' aut re , f a i t des 
bonds prodig ieux , g r impe avec r a p i d i t é , voyage 
ainsi d 'arbre en arbre , de c ime en c ime. Dans 
ses bonds, on vo i t son po i l long , soyeux et l u s t r é , 
sur lequel la pâ l e c l a r t é de la lune v ient se r é 
f l é c h i r et se j oue r , b r i l l e r d ' un d ' é c l a t magique . 

Le taguan se n o u r r i t de feui l les , de bour
geons, de jeunes pousses, et p e u t - ê t r e aussi de 
racines. T r è s - r a r e m e n t i l descend à terre pour y 
chercher sa n o u r r i t u r e . I l n 'y va g u è r e que pour 
gagner un arbre é l o i g n é . 

I l supporte longtemps la c a p t i v i t é , mais i l est 
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t rès -d i f f i c i l e à attraper vivant, et les voyageurs 
e u r o p é e n s ont souvent of fer t , mais en vain , des 
sommes c o n s i d é r a b l e s pour se le procurer . 

Chasse. — L ' i n d i g è n e de la Nouvelle-Galles 
d u Sud est toujours a f f a m é , tou jours en q u ê t e de 
quelque proie ; ses yeux se p r o m è n e n t c o n t i 
nuel lement de tous c ô t é s pour vo i r s ' i l ne t r o u 
vera pas quelque chose à manger, et i l a j u s t e 
assez d ' intel l igence pour d é c o u v r i r , à de l é g è r e s 
traces l ' endro i t où le taguan a f a i t sa demeure. 
Une l égè re fente dans l ' é co rce de l ' a rbre , que l 
ques poils d e m e u r é s à l ' e n t r é e d u t r o u o ù l ' an i 
mal a p é n é t r é , l u i sont des indices s û r s et p r é 
cieux ; i l sait r e c o n n a î t r e si l ' an ima l y est depuis 
peu, ou si ce n'est qu'une ancienne retrai te . Dans 
le premier cas, i l g r impe sur l 'arbre avec l ' ag i l i té 
d 'un singe, en f rappe le t ronc , r e c o n n a î t au son 
o ù se trouve le taguan, plonge son bras, saisit 
l ' an imal par la queue, le retir?, rapidement avant 
q u ' i l n 'ait p u fa i re usage de ses griffes ou de ses 
dents, le tourne en cercle, l u i fracasse la t ê t e 
contre une branche, et je t te à terre le cadavre. 
I l est à remarquer que le taguan ne qu i t te pas 
sa retrai te , m ê m e lo r squ ' i l est évei l lé par les 
coups de hache avec lesquels l ' homme se quel
quefois f raye u n chemin j u s q u ' à l u i . L a peur, 
probablement , é t e i n t en l u i toute p r é s e n c e d'es
p r i t . Lor squ 'on le saisit, i l se d é f e n d v i g o u r e u 
sement à coups d'ongles, aussi f a u t - i l le prendre 
et le tue r rapidement , pour ne poin t en recevoir 
de fortes blessures. On assure q u ' e x c i t é , le ta
guan se bat avec le courage du d é s e s p o i r , et sait 
fa i re usage et de ses griffes et de ses dents. Sa 
chair est t r è s - e s t i m é e : comme l ' an imal a une 

certaine ta i l le , on le chasse pour se la procurer , 
et les blancs t o u t c o m m e les i n d i g è n e s . L e se
cours de ceux-c i est n é c e s s a i r e : dans une pareille 
chasse, i l f au t toute l ' h a b i l e t é qu ' on t acquise dès 
leur enfance, leur œ i l p e r ç a n t , l eu r m a i n adroite. 
Aussi les chasseurs ou les voyageurs sont-ils tou
jours a c c o m p a g n é s d 'une bande de nature ls . 

3° LES ACROBATES — ACROBATES. 

Die fliegende Mduse. 

Caractères. — Ils ont les oreilles médiocre
men t ve lues ; les membranes a l i fo rmes t r è s -
larges et ne s ' é t e n d a n t que j u squ ' aux carpes, et 
les poils de la queue d i s p o s é s sur deux l ignes, 
c ' e s t - à - d i r e d is t iques . 

L'ACROBATE l'YGMEE — ACROBATES PYGMJEUS. 

Der Opossumrnaus, The Opossum Mouse 
ou Pigmy Petaurist. 

Caractères. — L'acrobate pygmée (fig. 16), est 
la plus petite de toutes les e s p è c e s de m a r s u 
piaux volants. Ce gracieux an ima l a la ta i l le de 
la souris, et à le vo i r assis, la m e m b r a n e a l i f o r m e 
r a m a s s é e contre le corps, on d i r a i t ce r o n g e u r ; 
aussi a - t - i l r e ç u le n o m vu lga i re desouris volante. 
I l a à peine 15 cent, de l o n g , don t la m o i t i é à 
peu p r è s , appar t ien t à la queue. Son pelage est 
cour t et m o u , gris b r u n sur le dos, b l a n c - j a u n â t r e 
sous le ventre ; les yeux sont e n t o u r é s de no i r • 
les oreilles, noires en avant, sont b l a n c h â t r e s en 
a r r i è r e ; la queue est g r i s - b r u n à sa face s u p é 
r ieure , gris p â l e à sa face i n f é r i e u r e . Les d e u x 

couleurs pr incipales sont ne t tement s é p a r é e s 
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l 'une de l ' au t re . Lorsque l ' an ima l est assis, sa 
membrane a l i f o r m e tombe des deux c ô t é s de son 
corps en f o r m a n t des pl is , et sa bo rdure blanche 
dessine c o m m e u n manteau j e t é sur ses é p a u l e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'acrobate 
p y g m é e est p ropre à la Nouvelle-Galles d u Sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l se n o u r 
r i t de feui l les , de f r u i t s , de bourgeons et d'insec
tes. - I l ne le c è d e pas aux autres an imaux de la 
m ê m e f ami l l e en v ivac i t é et en a g i l i t é . Comme 
eux, i l peut , à l 'aide de sa membrane , pa rcour i r 
d ' u n bond des espaces c o n s i d é r a b l e s . 

C a p t i v i t é . — On d i t qu 'aux environs de Por t -
Jackson, les colons et les i n d i g è n e s a iment 
beaucoup cet an imal et l 'apprivoisent souvent. 
Nous manquons cependant d'observations p r é 
cises sur sa m a n i è r e d ' ê t r e en c a p t i v i t é , comme 
sur sa vie en l i b e r t é , et sur sa r ep roduc t ion . 

LES COUSCOUS — CUSCUS. 

Die Kusus, die Kuskulen. 

Caractères. — Les COUSCOUS OU coèscoès , 
comme on les a n o m m é s quelquefois , f o r m e n t 
dans la f a m i l l e des p h a l a n g i s t i d é s u n genre b ien 
d is t inc t . Les an imaux q u i le composent, de ta i l le 
assez fo r te et massive, ont une queue velue à la 
racine , e n t i è r e m e n t nue et papilleuse dans le 
reste de son é t e n d u e , des oreilles tou jour s 
courtes et souvent non apparentes, une t ê t e ar
rond ie , u n museau p o i n t u , une pup i l l e vert icale, 
n n pelage épa i s plus ou moins la ineux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On trouve les 
couscous dans les f o r ê t s d 'Ambo ine , de Banda , 
de la N o u v e l l e - G u i n é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce sont 
des an imaux nocturnes , lents et paresseux, q u i 
se nourrissent de f r u i t s . On les c o n n a î t depuis 
longtemps, mais nous manquons à leur sujet de 
d o n n é e s p r é c i s e s . L e u r h is to i re laisse donc en
core à d é s i r e r . 

LE COUSCOUS TACHETÉ — CUSCUS MJCULJTUS. 

Der gefleckte Kusu, The spotled Cuscus. 

Caractères. — Le couscous tacheté, que no
t re f igure 17 r e p r é s e n t e , est n o m m é cuscus à 
A m b o i n e , gébuns dans la Nouvel le -Hol lande , 
zambares ou scham-scham à W a i g i o u . I l a la ta i l le 
d u cha t ; son corps est l o n g de 86 cent. , et sa 
queue de 50 ; son pelage est é p a i s , l a i n e u x , de 
couleur v a r i é e ; l ' a n i m a l vieux est g é n é r a l e m e n t 
b lanc , avec des reflets j a u n â t r e s ou g r i s â t r e s , et 
de grandes taches i r r é g u l i è r e s , noires ou d 'un 

b r u n f o n c é , q u i disparaissent sur la face externe 
des membres ; chez le jeune an imal , les taches 
sont grises et passent peu à peu au b r u n c la i r , 
puis au b r u n f o n c é . Le ventre est t ou jou r s d 'un 
blanc u n i f o r m e ; les jambes sont couleur de 
r o u i l l e ; l a queue est blanche, avec des taches 
rares. Le t o u r des yeux et le f r o n t sont jaune-
rou i l l e chez les jeunes an imaux , jaune v i f chez 
lés v ieux. Les oreilles sont souvent blanches, et 
toutes les parties nues sont c o l o r é e s en roux va
r iab le . L e pelage est m o u , soyeux, t r è s - f in . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l v i t aux 
î les Moluques et p a r t i c u l i è r e m e n t à A m b o i n e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e H o l 
landais V a i e n t y n est le p remier q u i ai t d é c r i t 
l ' e spèce et d o n n é quelques d é t a i l s sur le genre 
de vie de l ' an ima l . I l d i t q u ' à A m b o i n e , ha
bi te une belette t r è s - r e m a r q u a b l e , le cuscus 
ou cusu, comme les Malais l 'appellent . « L a 
t ê t e ressemble à celle d ' un ra ton ou d 'un re
na rd . Le po i l est épa i s -et fin comme ce lu i d u 
chat, mais plus la ineux, et m é l a n g é de r o u x et 
de gris, comme celu i du l i èv re . Quelques-uns 
sont tou t roux , d'autres blancs. Les femelles 
sont g é n é r a l e m e n t grises. Les grands ind iv idus 
sont m é c h a n t s , dangereux; si on les p rend par la 
queue, quand ils sont assis sur u n arbre , i ls sont 
en é t a t de soulever l ' homme et de le faire en
suite tomber à terre . I ls se d é f e n d e n t avec leurs 
fortes pattes, q u i sont nues en dessous, comme 
la m a i n d ' u n enfant, et dont i ls se servent à la f a 
ç o n des singes; i l s ne morden t pas, quoique 
ayant de t r è s - b o n n e s dents. Avec la queue, q u i est 
nue et r e c o u r b é e au bout , i ls se c ramponnent fo r 
tement aux branches et on ne peut les en enlever 
qu'avec beaucoup de force . On les t rouve dans 
les Moluques , o ù i ls hab i t en t , non pas des te r 
riers comme les belettes des Indes occidentales, 
mais les f o r ê t s , les arbres , sur tout les arbres à 
f r u i t s . On en t rouve plus à C é r a m et à B u l o q u ' à 
A m b o i n e , car ils s'y d é f i e n t des hommes q u i les 
chassent pour les manger ; leur viande est u n r é 
gal pour les i n d i g è n e s , et a le g o û t de celle d u 
l a p i n . Mais les Hollandais n 'en mangent pas. 
Us se suspendent à u n arbre par la queue ; pour 
les prendre , i l f au t les regarder fixement; la 
f rayeur qu ' i l s en é p r o u v e n t est telle qu ' i l s lâ
chent prise et tombent à terre . Mais i l n'est que 
certaines personnes q u i aient le pouvoi r de fixer 
le cuscus. Ces an imaux sautent d ' un arbre à 
l 'autre comme les é c u r e u i l s , por tan t la queue 
r e c o u r b é e en h a m e ç o n . I l s se suspendent aux 
branches, pour pouvoi r attraper les f r u i t s dont i ls 
se nourrissent . I ls mangent des feui l les vertes, 
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des bananes et d'autres f ru i t s succulents. I ls s'as
seyent comme les é c u r e u i l s . Quand ils sont sur
pris é t a n t a terre, ils se r é f u g i e n t sur les arbres. 
Quand on les effraye, ils u r inen t de peur. En t re 
les pattes de d e r r i è r e , la femelle porte une bourse 
avec deux ou quatre petits, q u i a d h è r e n t si sol i 
dement aux mamelons, qu ' i l s saignent quand on 
les en l ève . Presque chaque femelle que l 'on 
trouve a des petits dans sa poche. » 

Plus ta rd , Lesson et Garnot ont eu l 'occasion 
d'observer les couscous dans la Nouve l l e - I r 
lande. V o i c i ce que le premier (1) nous apprend 
sur ces animaux. « Leurs mouvements d é c è l e n t 
une grande paresse, et ils ne s 'animent que lo rs 
qu ' i l s sont c o n t r a r i é s ; ils grognent en s i f f lant 
alors à la m a n i è r e des chats, et cherchent à m o r 
dre. En g é n é r a l , m ê m e en cap t iv i t é , i ls sont t r è s -
d o u x ; ils p r é f è r e n t les recoins les plus obscurs, 
et le grand j o u r p a r a î t les affecter p é n i b l e m e n t : 
ils se nourrissent de f r u i t s , de moelle de sagou, 
boivent en lappant, se f ro t t en t sans cesse la face 
et les mains, et a iment à enrouler l eur queue et 
à se ten i r sur le bassin et sur les deux pieds de 
d e r r i è r e . En d o m e s t i c i t é , deuxcouscous que nous 
c h e r c h â m e s à apporter en France mangeaient du 
pain et m ê m e de la viande. Mais on ne peut r ien 
conclure de ce dernier f a i t ; car u n kanguroo 
que nous avions p r é f é r a i t aussi, à toute autre 
substance, les chairs cuites qu 'on l u i p r é s e n t a i t . 

(I) Lesson, Complément aux Œuvres de Buffon, 18*0 
T. VI, p. 454. 

« Les couscous laissent exhaler une odeur fra-
grante, t r è s - e x p a n s i b l e , que s é c r è t e u n appareil 
g landuleux p l a c é sur le p o u r t o u r de l 'anus. Sou
vent dans les immenses f o r ê t s des Moluques et 
de la N o u v e l l e - G u i n é e nous avons é t é saisis par 
cette odeur f é t i d e , q u i nous avertissait de la p r é 
sence d 'un de ces an imaux , que nous d é r o b a i t à 
la vue u n feuil lage p r e s s é et t o u f f u . L ' o n a i m 
p r i m é qu 'on faisait t omber les couscous des 
branches où ils se t i ennent par l eu r queue en
r o u l é e , en les regardant longtemps . Ce f a i t est 
t r è s - p r o b a b l e , car les n è g r e s d u p o r t Praslin, 
à la Nouvel le I r l ande , en appor ta ien t u n si grand 
n o m b r e à bo rd de la corvette la Coquille, qu ' i ls 
ne devaient pas avoir beaucoup de peine pour s'en 
emparer . I ls l eur passaient tou te fo is u n morceau 
de bois dans la bouche , af in sans doute de les 
e m p ê c h e r de mord re . » 

Quoy et Ga imard on t f a i t de l eu r c ô t é , sur les 
couscous t a c h e t é s , des observations q u i conf i r 
ment ce qu 'en avaient d i t leurs p r é d é c e s s e u r s . 

Pour eux, ces a n i m a u x r e p r é s e n t e n t d a n s les I n 
des les paresseux.Ils son t tou t aussi s tupides que 
ceux-ci , et passent la plus grande par t ie de leur 
vie dans l ' i nac t ion et l ' o b s c u r i t é . R o u l é s sur eux-
m ê m e s , la t ê t e entre leurs pattes, i ls ne chan
gent de pos i t ion que quand i ls veulen t manger . 
Ils sont t r è s - v o r a c e s et se nourr issent en l i b e r t é 
des f r u i t s savoureux que les f o r ê t s l e u r f o u r n i s 
sent. 

C a p t i v i t é . - E n c a p t i v i t é , les couscous sont 
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Fig. 18. Le Phalanger renard. 

gracieux et plaisants. I l s sont aussi indolents , 
s i lencieux, dormeurs , maussades qu 'en l i b e r t é ; 
i ls mangent et boivent avec a v i d i t é . I ls vivent en 
mauvais rapports avec leurs semblables. Quand 
on en met deux dans une cage, i ls s ' é l a n c s n t 
l ' u n sur l 'autre , poussent de grands cris, souf
flent comme des chats, s'arrachent, se d é c h i 
rent de grands lambeaux de peau. D u reste, 
l eur peau est si mince qu'el le se l a c è r e quand 
o n cherche à a t t i re r à soi u n couscous q u i se 
cramponne à u n corps. Stupides comme ils 
sont, ils ne l â c h e n t pas avant qu 'une part ie de 
leur peau leur a i t é t é e n l e v é e . Pendant le j o u r , 
leurs grands yeux rouges, dont la pup i l l e est r é 
du i t e à une fente , ont une expression b ê t e et 
s tupide ; mais, la n u i t , i ls sont aussi b r i l l an t s que 
ceux des autres an imaux noc tu rnes ; et dans ces 
condi t ions , les couscous rappel lent les loirs des 
Indes orientales. Quand i ls ne d o r m e n t n i ne 
mangent , ils se l è c h e n t les pattes o u la queue : 
i ls ne connaissent aucun autre passe-temps. 

Usages e t p r o d u i t s . — « Les naturels de la 
Nouvel le- I r lande , d i t Lesson, a imen t s i n g u l i è r e 
men t la cha i r grasse des couscous; ils la font 
r ô t i r sur des charbons avec les poils , et ne r e 
j e t t en t que les intest ins . Avec les dents, ils f o r 
men t des ceintures et autres ornements ; et leur 
abondance est t e l l e , que j ' a i v u beaucoup d'ha
bitants avoir des cordons de plusieurs brasses de 
longueur , q u i attestent la destruct ion qu 'on en 
fa i t .» L e u r f o u r r u r e est t r è s - r e c h e r c h é e . 

BltEUM, 

L E S P H A L A N G E R S — PHALANGISTA. 

Die Phalangisten. 

Caractères. — Les phalangers font la tran
si t ion de certains carnassiers à certains rongeurs; 
les uns ressemblent aux martes, les autres aux 
renards, mais en m ê m e temps aux é c u r e u i l s . On 
ne saurait o ù les placer , sans la p r é s e n c e de la 
bourse. L e u r c a r a c t è r e dominan t consiste dans 
la soudure, j u s q u ' à la d e r n i è r e phalange, d u 
d e u x i è m e et d u t r o i s i è m e doigt des pieds pos
t é r i e u r s . I ls ont c inq doigts à chaque patte ; u n 
pouce opposable à celles de d e r r i è r e ; la queue 
t ou f fue et prenante, nue dans sa part ie t e r m i 
nale ; une den t i t i on i n t e r m é d i a i r e à celle des 
carnassiers et des rongeurs, des incisives a l l o n 
g é e s comme chez ceux-ci , mais suivies de ca
nines et de fausses mola i res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les quelques 
e s p è c e s que ce genre renfe rme habi tent l ' A u s 
t ra l ie , les î les avoisinantes et les Moluques . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les pha
langers sont des an imaux n o c t u r n e s , lents, pa
resseux et stupides, q u i passent leur vie sur ies 
arbres, au sein des f o r ê t s é p a i s s e s . 

I I — 104 
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M : P H A L A N G E R R E N A R D — PUALANGISTA 
VVLPlSA. 

Der Fud<<.!;^u, The Valpine Phalangist. 

Caractères. — Le phalanger renard (fig. 18) 
est l ' espèce la plus connue. I l a la ta i l le d u chat 
sauvage, le por t d u renard, avec la g r a c i e u s e t é 
de l ' é c u r e u i l . I l a 66 cent, de l o n g ; et sa queue 
mesure 45 cent. ; d ' a p r è s Bennet t , sa longueur 
totale serait de 85 cent. I l a le corps l o n g et 
é l a n c é , le cou cour t et g r ê l e , la t ê t e a l l o n g é e , le 
museau cour t et p o i n t u , la lèvre s u p é r i e u r e 
fendue, les oreilles d r e s s é e s , de moyenne l o n 
gueur, pointues, les yeux l a t é r a u x , la pupi l le 
a l l o n g é e , la plante des pieds nue, les ongles 
c o m p r i m é s et r e c o u r b é s , celui du pouce ap la t i . 
La femelle porte une poche i n c o m p l è t e , r e p r é 
s en t ée par un simple rep l i c u t a n é . Le pelage est 
m o u et épa i s , c o m p o s é de poils soyeux, courts et 
roides. La partie s u p é r i e u r e du corps est gr i s -
brun , avec reflets fauve-roux ; la partie i n f é r i e u r e 
est jaune-ocre clair ; la gorge et le ventre sont 
roux de roui l le ; le dos de la queue et les mous
taches sont no i r s ; les oreilles sont nues en de
dans, leur face externe est couverte de poils 
ocre-jaune clair , et leur bord interne est garni 
de poils d 'un b run no i r . 

Les petits sont d ' un gris e e n d r é c la i r , m ê l é de 
no i r . 

L ' e s p è c e , d 'ai l leurs, of f re de nombreuses va
r i é t é s de colorat ion. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e phalanger 
renard habite la Nouvelle-Hollande et la terre 
•de V a n - D i é m e n ; e'est u n des marsupiaux les 
plus communs. 
v M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — I l v i t pres
que exclusivement dans les f o r ê t s et sur les ar
bres. Ses m œ u r s sont absolument nocturnes, 
car i l ne qui t te sa retraite que deux ou trois 
-heures a p r è s le coucher du sole i l , et ne se mon
tre jamais durant le j o u r . I l g r impe à mervei l le , 
mais ses mouvements sont lents et inhabiles à 
•côté de ceux des é c u r e u i l s . Sa queue prenante 
l u i rend de grands services; i l ne fa i t jamais un 
-pas sans s ' ê t r e auparavant bien fixé au moyen 
de cet organe. Sur la terre , i l marche bien plus 
lentement que sur les arbres. Sa nou r r i t u r e est 
c s s e n t i e l l e m e n t v é g é t a l e ; à l 'occasion, cependant, 
i l ne d é d a i g n e pas de croquer u n oiseau ou 
quelque autre pet i t an ima l . I l tourmente l ong 
temps sa proie , la f ro t te , la retourne entre ses 
pattes de devant avant de la por ter à la bouche ; 
d 'un coup de dents, i l ouvre le c r â n e et mange 

le cerveau; i l avale ensuite le reste. On n a pas 
encore pu vo i r comment i l saisit des an imaux en 
l i b e r t é ; on admet q u ' i l y ar r ive en s ' a v a n ç a n t 
p r u d e m m e n t et sans b r u i t , c o m m e les lo i rs et 
les mak i s . Sa lenteur est tel le q u ' u n bon g r i m 
peur peut assez f ac i l emen t l ' a t t raper . Lor s 
qu ' un danger le menace, i l se suspend par la 
queue à une branche, reste i m m o b i l e dans cette 
pos i t ion et se d é r o b e souvent de la sorte aux re
gards; s ' i l est d é c o u v e r t , i l n 'a aucun moyen 
d ' é c h a p p e r à son e n n e m i . Comme le couscous, 
on le prend en le regardant fixement. 

L a femel le met bas deux petits et les por te long
temps dans sa bourse, et plus t a r d sur son dos. 

C a p t i v i t é . — Les phalangers renards sont fa
ciles à apprivoiser . Dans ces derniers temps, on en 
a v u plusieurs en Europe . I l y en a dans presque 
chaque j a r d i n zoologique. I l s sont doux et pai
sibles, ne cherchent n u l l e m e n t à m o r d r e ; mais 
ils sont stupides, paresseux, insensibles à tou t . 
Tant q u ' i l f a i t j o u r , i ls f u i e n t la l u m i è r e , s'en
foncent sous le f o i n , se cachent, s 'enroulent, 
met tent la t ê t e entre leurs pattes, se cachent la 
face contre leur ventre , et d o r m e n t . Les r é -
ve i l l e - t -on , ils sont maussades, de mauvaise hu
meur et se re t i ren t au plus vi te dans l eu r cachette. 
Mais à la n u i t close, r a r e m e n t , en é t é , avant 
onze heures d u soir, ils se m o n t r e n t v i f s et éve i l 
les. On les n o u r r i t sans peine de pa in , de viande, 
de f r u i t s , de racines. I l f au t les me t t r e dans une 
cage assez spacieuse et assez f o r t e , si T o n n e veut 
qu ' i l s la rongent . Deux phalangistes renards que 
nous avions à H a m b o u r g r o n g è r e n t des barreaux 
é p a i s de 3'cent. ; deux autres p e r c è r e n t les p l a n 
ches de leur cage et p r i r e n t la f u i t e . I l s se r é f u 
g i è r e n t dans u n tas de perches q u i é t a i t p r è s de 
là . La n u i t , i ls couraient dans le j a r d i n et les b â 
t iments , g r impa i en t sur les arbres. On r e p r i t l ' u n 
d'eux ; chaque n u i t , i l appelai t son compagnon 
par ses cris : coue, coue, coue. Ce lu i - c i accourai t à 
ces appels, mais év i t a i t avec prudence les p i è g e s 
qu 'on l u i tendait . I l passa ainsi quinze j o u r s dans 
le j a r d i n , venant chaque n u i t chercher l a nou r 
r i t u r e q u ' o n avait d i s p o s é e pour l u i et disparais
sant de nouveau. E n f i n , i l se laissa reprendre . 

Nous r e ç û m e s une femel le , q u i avait eu u n 
pet i t pendant le voyage. E l l e le soignait avec 
tendresse, le tenai t n u i t et j o u r dans ses bras. 
A u m o m e n t o ù j ' é c r i s ces l ignes, elle v i t encore 
en t r è s - b o n n e ha rmonie avec ce pe t i t , m a i n t e 
nant adulte. 

I l est t r è s : p o s s i b l e que cet a n i m a l puisse se 
reprodui re dans nos c l imats : mais nous m a n -

I quons d'observations à ce su je t . 
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Les phalangistes renards, en c a p t i v i t é , sont d é 
s a g r é a b l e s par l 'odeur de camphre qu ' i l s r é 
pandent, et q u i est insupportable dans u n ap
par tement . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les i n d i g è n e s chas
sent le phalangiste renard avec ardeur et regar
dent sa chair , m a l g r é la fo r te odeur de camphre 
qu 'e l le exhale, c o m m e u n r é g a l des plus dé l i 
cieux. I l s u t i l i sent aussi sa peau. I l s l 'est iment 
autant que nous la peau de marte ou de zibe
l ine . E n r é a l i t é , c'est une f o u r r u r e t r è s - b o n n e , 
de l 'avis de tous les connaisseurs. U n j o u r , peut-
ê t r e , le phalangiste renard deviendra- t - i l u n des 
an imaux à pelleteries. Les i n d i g è n e s ne connais
sent encore q u ' u n moyen t r è s - p r i m i t i f pour en 
p r é p a r e r la peau. A p r è s en avoir d é p o u i l l é l ' a n i 
m a l , i ls l ' é t e n d e n t sur le sol, les poils en des
sous, l 'a t tachent sol idement et la raclent avec 
une coqui l le j u s q u ' à ce qu'elle ai t le d e g r é 
v o u l u de souplesse; i ls la cousent ensuite avec 
u n os p o i n t u , auquel i ls on t f ixé u n f i l f a i t 
avec u n tendon d ' é c u r e u i l , et se f ab r iquen t ainsi 
une sorte de manteau don t ils se r e v ê t e n t avec 
f i e r t é . I l pour ra i t se fa i re que, comme les n a t u 
rels de l ' A f r i q u e centrale, ils se servissent de 
certaines plantes à t an , d ' é c o r c e s , de f r u i t s pour 
tanner la peau. E n tou t cas, c'est l ' u t i l i t é dont 
leur est cet an ima l q u i f a i t qu ' i l s le chassent 
avec ardeur , car les d é g â t s q u ' i l cause ne sont 
pas a p p r é c i a b l e s . 

LES KOALAS — PHASCOLARCTOS. 

The Koalas. 

Caractères. — Les koalas forment dans la 
f a m i l l e des p h a l a n g i s l i d é s u n dernier et s ingu
l ie r genre, c a r a c t é r i s é par u n corps t r apu ; des 
jambes courtes ; une t ê t e grosse ; u n museau 
cour t , des oreil les grandes et t r è s - v e l u e s ; une 
q u e u e . r é d u i t e à u n tubercule c a c h é ; c i n q doigts 
à chaque p a t t e , les deux doigts internes des 
pieds de devant é t a n t r é u n i s et opposables aux 
t ro is autres ; des plantes nues; des ongles a c é r é s , 
longs et r e c o u r b é s , sauf aux pouces de d e r r i è r e 
q u i en sont d é p o u r v u s ; t rois paires d'incisives 
s u p é r i e u r e s , t r è s - i n é g a l e s , la p r e m i è r e é t a n t la 
plus grande et la p lus f o r t e ; une seule paire 
d ' incisives i n f é r i e u r e s ; une seule peti te canine 
en hau t et c i n q paires de molaires à chaque 
m â c h o i r e , les quatre d e r n i è r e s é t a n t m u l l i t u -
berculeuses. 

Ce genre repose sur une seule e s p è c e austra
l i e n n e . 

LE KOALA CENDRÉ — PHASCOLARCTOS CINEREUS. 

Der Koala, der auslralisrhe Bar, Th- Koala 
ou Australian Bear. 

Caractères. — Le koala, que l'on a aussi 
n o m m é wombat de Flinders (fig». 19), a tou t à f a i t 
l 'apparence d 'un peti t ours . Sa ta i l le est celle d u 
g louton : soi166 cent, de l o n g et 33 cent, de haut . 
Sa t ê t e é p a i s s e , ses petites oreilles distantes et 
t r è s - t o u f f u e s , ses yeux br i l l an t s , son museau large 
et obtus l u i donnent une physionomie toute par
t i c u l i è r e , que rendent encore plus é t r a n g e l 'ab
sence de queue et la f o r m e des pieds; son pelage 
est l o n g , é p a i s , presque c r é p u , mais fin, m o u et 
la ineux. I l a le nez et le museau nus, la part ie 
s u p é r i e u r e d u corps d 'un gris c e n d r é , l avé de 
roux , la part ie i n f é r i e u r e d 'un b lanc j a u n â t r e , 
et le c ô t é externe des oreilles d 'un gris no i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le koala 
habi te les f o r ê t s de la Nouvel le-Gal les du Sud , 
au sud-ouest de Port-Jackson, mais i l n 'y est 
pas t r è s - c o m m u n . 

S l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On Le tFOUVC 
ord ina i rement par couples. I l g r impe sur les ar
bres les plus é levés , mais avec une lenteur q u i 
l 'a f a i t n o m m e r le paresseux d'Australie. Ce q u i 
l u i manque en r a p i d i t é , i l le r a c h è t e par la p r u 
dence, l ' a t tent ion avec laquelle i l e x é c u t e tous 
ses mouvements ; i l monte sur les branches les 
plus minces . Ce n'est que t r è s - r a r e m e n t , et lo r s 
q u ' i l y est f o r c é par le manque de n o u r r i t u r e , 
q u ' i l qu i t t e les arbres et descend à terre , .— o ù 
i l marche encore plus lentement , plus maladro i 
tement , — pour gagner un autre arbre q u i l u i 
p romet de nouveaux a l iments . 

Le koala a des m œ u r s à d e m i nocturnes . Pen
dant la grande cha leur , i l dor t c a c h é de p r é 
f é r e n c e dans la c ime des arbres à gomme. Yers le 
soir, i l commence son repas. T r a n q u i l l e , sans 
ê t r e d é r a n g é par les autres an imaux , i l p a î t les 
jeunes pousses des arbres, les tenant avec ses 
pattes de devant et les coupant avec ses incisives. 
A la nu i t , i l descend quelquefois à ter re et re
cherche des racines, dont i l est t r è s - f r i a n d . 

Dans tou t son ê t r e se r é v è l e une p l a c i d i t é re 
marquable , ou , pour m i e u x d u c , une s t u p i d i t é 
sans exemple. On le d i t t r è s - d o u x et t r è s - p a i s i 
ble m a l g r é son apparence fa rouche . I l se met 
d i f f i c i l e m e n t en c o l è r e , et va son t r a i n sans s ' in
q u i é t e r de ce q u i se passe autour de l u i . De 
temps à autre i l f a i t entendre sa voix , consis
tan t en u n sourd aboiement, q u i se t ransforme 
en c r i p e r ç a n t l o r s q u ' i l est a f f a m é ou for te -
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Fig. 19. Le Koala cendré. 

ment exc i t é . Es t - i l t r è s - c n c o l è r e , i l peut pren
dre u n aspect m e n a ç a n t , ses yeux peuvent b r i l 
ler de m é c h a n c e t é , mais ce n'est là qu 'une appa
rence ; i l ne pense n i à mordre n i à g r i f fe r . 

L a femelle ne met bas q u ' u n peti t . A p r è s 
q u ' i l est sor t i de sa bourse, elle le porte long
temps sur son dos et l u i t é m o i g n e beaucoup 
d 'amour et de tendresse. Le pe t i t se cramponne 
au cou de sa m è r e et p a r a î t ne pas se soucier de 
ce qu i l 'environne, pendant que cel le-c i c i rcule 
avec prudence dans les branches des arbres. 

Chasse. — Les E u r o p é e n s connaissent le koala 
depuis 1803. Les i n d i g è n e s , q u i le n o m m e n t go-
ribun, le regardent comme un de leurs mei l leurs 
gibiers. I ls le chassent avec ardeur pour se 
procurer sa chair . U n t ronc de 15 m è t r e s de 

haut ne les a r r ê t e pas, ils y g r i m p e n t , a t te i 
gnent la c ime de l ' a rbre et s'y l i v r e n t à une 
chasse q u i fera i t honneur à u n singe. Us pous
sent ainsi le koala jusque dans les branches les 
plus é l evées , le je t ten t , de là , à terre o u le tuent 
à coups de massue.. 

C a p t i v i t é . — Stupide comme i l l 'est, le koala 
n'est donc pas bien d i f f i c i l e à p rendre ; d ' un a u 
tre c ô t é , i l se soumet sans peine à la c a p t i v i t é . I l 
s'apprivoise t r è s f ac i l ement , r e c o n n a î t son gar
dien et s'attache bien vite à l u i . On le n o u r r i t de 
feui l les , de racines, de f r u i t s , e tc . Pour manger , 
i l s'assied sur son a r r i è r e - t r a i n et por te les a l i 
ments à sa bouche avec ses pattes de devant . 
Dans le repos, sa posture est celle d 'un ch ien 
c o u c h é . 

L E S M A C R O P O D I D É S ou K A N G U R O O S — HALMATURI. 

Die Springbeulelthiere, die Kàngurus, Tlie Kangaroos. 

C a r a c t è r e s . — Los kanguroos, ou marsu
piaux sauteurs, sont les plus grands animaux de 
cet ordre . Ce sont des ê t r e s remarquables et d 'un 
aspect tout par t icu l ie r . A par t i r de la t ê t e , le t ronc 
augmente rapidement de grosseur, la partie la 
plus for te é t a n t la r é g i o n lombai re , par suite d u 
grand d é v e l o p p e m e n t des membres p o s t é r i e u r s . 
L a tè te et le haut d u tronc paraissent comme a t ro 

p h i é s ; le t r a i n de d e r r i è r e est presque exclusive
ment a f f ec t é aux mouvements , ce q u i exp l ique 
son d é v e l o p p e m e n t e x t r ê m e ; les pattes de de
vant ne servent que d 'une m a n i è r e t r è s - s e c o n 
daire aux kanguroos pour marche r et p o u r 
saisir leur n o u r r i t u r e . A l 'aide de leurs longues 
jambes de d e r r i è r e et de leur fo r te queue, i ls 
peuvent faire des bonds p rod ig ieux et avec une 



L E S M A C R O P O D I D É S O U K A N G U R O O S . 37 

vitesse qu i éga l e celle du cerf. L a f o r m e de ces 
jambes et la queue sont c a r a c t é r i s t i q u e s . L a 
cuisse est t r è s - f o r t e , le t i b i a l ong , le tarse pro
l o n g é d 'une m a n i è r e extraordinaire ; les doigts, 
au nombre de quatre seulement, le pouce man
quant , sont t r è s - f o r t s et t r è s - l o n g s ; ce lu i d u 
m i l i e u porte u n ongle en fo rme de sabot. L a 
queue est plus longue et plus épa i s se que chez 
aucun autre m a m m i f è r e de m ê m e t a i l l e ; les 
muscles en sont t r è s - v i g o u r e u x . A cô té de ce d é 
veloppement e x a g é r é , les membres a n t é r i e u r s 
paraissent comme rachit iques ; ce n'est pas à 
d i re qu ' i l s le soient, car leur vo lume est en rap
por t avec les mouvements qu ' i l s e x é c u t e n t . Ces 
pattes de devant, t e r m i n é e s par c i n q doigts ar
m é s d'ongles arrondis , ne sont pour ainsi dire 
plus que des e s p è c e s de mains, et servent comme 
telles à l ' a n i m a l . L a t ê t e , par sa f o r m e , t ien t de 
celle d u cer f et de celle d u l i èv re . Ces quelques 
mots suffisent pour c a r a c t é r i s e r les kanguroos. 
D'a i l leurs , u n seul coup d'oeil j e t é sur une quel
conque de nos figures en d i ra plus au lecteur 
qu 'une descr ipt ion longue et d é t a i l l é e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'Aus t ra l i e 
est la patr ie des kanguroos. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les uns ha
b i ten t les vastes plaines herbeuses de cette par-
lie d u monde ; les autres vivent de p r é f é r e n c e 
dans les endroits buissonneux ; d'autres, sur les 
montagnes rocheuses ; d'autres encore, dans 
les f o r ê t s les plus i m p é n é t r a b l e s , o ù ils sont 
o b l i g é s de se f rayer u n passage en cassant les 
branches et les racines ; i l en est m ê m e q u i ha
b i t en t sur les arbres. L a p lupa r t v ivent so l i t a i 
res : ce n'est qu 'accidentel lement qu' i ls se t r o u 
vent r é u n i s en grand n o m b r e dans certains en
droi ts o ù la nou r r i t u r e est abondante, mais ce 
ne sont pas là des soc i é t é s durables. Le voyageur 
peut bien rencont re r de ces r é u n i o n s t empo
raires, o ù Ton compte quatre-vingts ind iv idus et 
p lus ; mais quelques heures a p r è s t ou t s'est dis
s i p é ; chacun s'en est a l lé de son c ô t é , o u s'est 
r é u n i à une nouvelle bande, sans plus s ' i n q u i é t e r 
de ses compagnons. L a p lupa r t sont des an imaux 
d iurnes . Les petites e s p è c e s sont nocturnes et 
passent le j o u r dans des endroits c a c h é s . Quel
ques-uns habi ten t les creux des rochers, en sor
ten t pour se r e p a î t r e , et y r e tournen t quand leurs 
besoins sont satisfaits. 

Les habitudes, le genre de vie des kanguroos 
m é r i t e n t notre a t ten t ion , car t ou t en eux est 
cu r i eux : mouvements , repos, n o u r r i t u r e , r é 
g i m e , r ep roduc t ion , d é v e l o p p e m e n t , i n t e l l i 
gence. 

Leu r a l lure , telle qu 'on la vo i t quand ils sont à 
p a î t r e , est u n saut l o u r d et ma lad ro i t . L ' a n i m a l 
appuie toute la ma in sur le sol et place ses pattes 
de d e r r i è r e p r è s de celles de devant, et m ê m e 
entre elles. I l s'appuie en m ê m e temps sur sa 
queue; mais cette posi t ion est t rop fa t igante 
pour q u ' i l la garde longtemps. Pour arracher les 
plantes, i l s'assied sur la queue et les pattes de 
d e r r i è r e , en laissant re tomber ses membres a n t é 
r ieurs , et lo r squ ' i l en a pris une , i l se redresse 
pour la manger. Son corps p a r a î t alors reposer sur 
un t r é p i e d don t les branches s e r a i e n t f o r m é e s p a r 
les membres de d e r r i è r e et par la queue. T r è s -
rarement, on le vo i t se ten i r sur t ro is pattes à la 
fois et sur la queue ; i l ne prend cette a t t i tude que 
lo r squ ' i l a à fa i re quelque chose sur le sol avec 
une de ses mains. Quand i l est à d e m i r a s s a s i é , 
i l se couche à terre , les jambes de d e r r i è r e é t e n 
dues. L u i p rend- i l fantaisie de manger, i l reste 
c o u c h é , se sou l ève seulement u n peu et s'appuie 
sur ses courtes pattes de devant. Pour d o r m i r , 
les petites e spèces prennent la m ê m e posture que 
les l ièvres au g î te ; i ls s'asseyent sur leurs quatre 
pattes, la queue é t e n d u e en a r r i è r e ; cette posi
t i on leur permet de prendre rapidement la f u i t e . 

A u moindre b r u i t , le kanguroo se l ève , sur tout 
le m â l e adulte, et regarde tou t autour de l u i , en 
se dressant sur la pointe des pieds. A p e r ç o i t - i l 
quelque chose de suspect, i l se h â t e de prendre 
la f u i t e . Alors se mont re toute son a g i l i t é . I l 
saute exclusivement sur ses pattes de d e r r i è r e , 
et fa i t des bonds comme n u l autre an ima l . I l ra
masse ses jambes de devant contre sa po i t r ine , 
é t e n d sa queue en a r r i è r e , f l éch i t , puis é t e n d 
brusquement avec toute la force de ses m u s 
cles f é m o r a u x ses membres p o s t é r i e u r s longs 
et g r ê l e s , et file dans l 'a i r comme une f l è c h e , 
en d é c r i v a n t une courbe. Quelques-uns, en sau
tant , t iennent leur corps dans une posi t ion ho
rizontale , les autres dans une pos i t ion ob l ique , 
les oreilles é t a n t o rd ina i remen t c o u c h é e s . Lors 
que r i e n ne le t roub le , le kanguroo fa i t de 
petits bonds de 2 m è t r e s et d e m i de l o n g , mais 
s ' i l est e f f r a y é , ses sauts sont deux et t ro is fois 
plus grands. Dans ce mode de l o c o m o t i o n , le 
pied d r o i t p r é c è d e u n peu le p ied gauche. A 
chaque bond , i l lève et abaisse sa queue, et cela 
d'autant plus que le bond est plus v igoureux . 
11 change, de d i rec t ion en f u s a n t deux ou t rois 
petits bonds ; la queue ne p a r a î t donc pas l u i 
servir de gouverna i l . I l ne touche la ter re 
qu'avec les doigts de d e r r i è r e ; j amais i l ne 
tombe sur ses pattes de devant ; certaines es
pèces les por ten t co l l ées contre les flancs, les 
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autres les croisent sur la po i t r ine . U n bond suit 
l 'autre i m m é d i a t e m e n t , et chaque bond est de 
2 m è t r e s au moins . Quelques e s p è c e s en f o n t 
de 6, 8 et m ô m e 10 m è t r e s de l ong , et de 
2 à 3 m è t r e s de haut . Des kanguroos captifs, 
poursuivis dans u n espace assez grand, f ranchis 
sent en bondissant u n espace de 8 m è t r e s . On 
comprend donc q u ' i l fa i l le u n chien excellent 
pour attraper u n de ces an imaux , et i l n ' y en a 
que peu q u i en soient capables. Sur u n sol cou
vert d'arbres et de broussailles, la poursuite n'est 
pas de longue d u r é e , le kanguroo franchissant 
les obstacles que le ch ien est o b l i g é de t ou rne r ; 
sur u n sol i n c l i n é , le kanguroo se meut p l u s - p é 
niblement , i l l u i est no tamment t r è s -d i f f i c i l e de 
descendre une pente sans culbuter . I l peut sauter 
ainsi plus de deux heures, sans se fa t iguer . 

De tous les sens, l ' ou ïe p a r a î t ê t r e le plus par
fa i t chez les kanguroos. On les voi t cont inuel le
ment remuer les oreilles comme les cerfs. Leu r 
vue est fa ible , leur odorat assez obtus. 

Leur intell igence est peu d é v e l o p p é e . Le k a n 
guroo est m é f i a n t sans prudence ; i l n'a pas 
de m é m o i r e ; i l est cur ieux, t i m i d e , facile à 
exciter et à apaiser; i l v i t en bons ou en m a u 
vais rapports avec ses semblables ; d i f f i c i l e à 
apprivoiser, i l ne s'attache pas à son m a î t r e ; 
son intell igence, en u n mot , est t r è s - b o r n é e . 
I l mont re son excitat ion par des inspirations ra
pides, et par une salivation abondante. Alors 
m ê n w q u ' i l est en proie à la plus grande ter
reur, lorsque, par exemple, i l est c h a s s é , que les 
chiens sont sur ses talons, i l ne peut re teni r sa 
c u r i o s i t é . I l se retourne pour regarder ses pour
suivants, et i l l u i arrive quelquefois, dans ce cas, 
de heurter avec tant de violence u n arbre ou u n 
rocher, q u ' i l tombe é t o u r d i . 

Les kanguroos ont u n r é g i m e t r è s -va r i é . I ls 
se nourrissent d'herbes, de feui l les , de racines, 
d ' é c o r c e s d'arbre, de bourgeons, de f r u i t s . Quel
ques naturalistes ont c ru qu ' i l s é t a i e n t r u m i 
nants. Je n 'a i pu t rouver chez eux trace de 
r u m i n a t i o n . Ils m â c h e n t longtemps certains vé 
g é t a u x , mais le b o l a l imentai re , une fois ava lé , 
ne leur revient plus dans la bouche. 

L a reproduct ion et le d é v e l o p p e m e n t des 
kanguroos sont t r è s - r e m a r q u a b l e s . Leu r r u t a 
des saisons d é t e r m i n é e s , du moins si l ' on en 
juge par les indiv idus captifs . 

Quand deux m â l e s poursuivent une m ê m e 
femel le , u n combat a c h a r n é s ' ensu î t . Les deux 
r ivaux m e n a ç a n t s sautent l ' u n sur l 'autre et 
cner then t à se saisir. S'ils y parviennent , ils 
se seulement sur leur queue et se donnent avec 

leurs pattes de d e r r i è r e , devenues l ib res , des 
coups terr ibles q u i por ten t p a r t i c u l i è r e m e n t 
sur le ventre ; pendant ce temps, les pattes de 
devant ne restent pas inactives et f rappen t à 
leur t o u r . Quelques auteurs ont d i t qu ' i l s se 
donnaient aussi des coups de queue ; c'est pos
sible, quo ique j e ne l'aie jamais v u , car un 
gardien de notre j a r d i n zoologique a reçu 
plusieurs coups de queue d ' u n kanguroo de 
Bennet t . 

Les petites e s p è c e s , su r tou t , paraissent t r è s -
exc i t ée s ; elles s 'arrachent les poils et se d é n u 
dent des parties e n t i è r e s . 

Les kanguroos ne sont pas t r è s - f é c o n d s . Les 
grandes e s p è c e s ont ra rement plus d 'un petit 
par p o r t é e . M a l g r é leur grande t a i l l e , les fe
melles n 'on t pas une longue gestat ion : celle du 
kanguroo g é a n t n'est que de t rente-neuf jou r s . 
A u bout de ce temps , le pe t i t n a î t . L a m è r e le 
prend dans sa bouche, ouvre sa bourse avec ses 
pattes de devant et greffe le pe t i t ê t r e à u n de 
ses mamelons. Douze heures a p r è s la naissance, 
le pet i t d u kanguroo g é a n t n 'a que 32 m i l l i 
m è t r e s de long , et ne peut ê t r e c o m p a r é qu'aux 
embryons des autres an imaux . C'est une masse 
mol le , transparente, v e r m i f o r m e ; les yeux sont 
f e r m é s ; le nez et les oreil les sont à peine 
i n d i q u é s , et les membres sont l o i n d 'avoir leur 
f o r m e . 11 n 'y a pas la m o i n d r e ressemblance 
entre cet ê t r e et sa m è r e . Les membres a n t é 
r ieurs sont d 'un tiers plus longs que les p o s t é 
r ieurs ; la queue est cour te et r e c o u r b é e entre les 
pattes de d e r r i è r e . I l pend ainsi à l a tet ine 
comme u n corps iner te . I l est m ê m e incapable 
alors de teter, et le l a i t , par sui te d'une dispo
si t ion organique p a r t i c u l i è r e , l u i est v e r s é d i 
rectement dans la bouche par le m a m e l o n : ce 
n'est que plus tard q u ' i l exercera l u i - m ê m e la 
succion. 

I l reste ainsi h u i t mois à se n o u r r i r d u la i t 
de sa m è r e ; de temps à autre , cependant , i l 
mont re la t ê t e , mais i l n'est pas encore capable 
de se mouvo i r t ou t seul . O w e n a v u u n jeune 
kanguroo g é a n t respirer p r o f o n d é m e n t mais 
lentement , et agiter les pattes de devant quand 
on le touchai t . Quatre j o u r s a p r è s la naissance, 
cet observateur enleva le pe t i t d u m a m e l o n , 
pour voi r c o m m e n t i l é t a i t en r a p p o r t avec la 
mere, comment se faisai t la l ac ta t ion , p o u r 
savoir enf in si u n ê t r e aussi i m p a r f a i t avait une 
force à l u i appartenant, s ' i l pouva i t de l u i - m ê m e 
re t rouver le mamelon , o u si la m è r e l ' y r emet 
ta i t . V o i c i quel f u t le r é s u l t a t de son e x p é r i e n c e . 
Le petit e n l e v é , une gout te de l i q u i d e blanc 
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Apparut au mamelon . Le pe t i t s'agita, mais ne 
paru t pas fa i re d 'efforts pour s'attacher à la 
peau de la m è r e , et i l f u t absolument impu i s 
sant à se mouvo i r . On le d é p o s a au f o n d de la 
poche et on l 'abandonna à la m è r e . Celle-ci se 
m o n t r a t r è s - i r r i t é e , se courba, gratta la face 
externe de sa bourse, l ' o u v r i t avec ses pattes, 
y plongea la t ê t e et l ' y promena de divers c ô t é s . 
Owen conc lu t que la m è r e do i t prendre son 
pe t i t dans sa bouche et le t en i r au mamelon 
j u s q u ' à ce qu'el le sente q u ' i l y est g r e f f é . I l f au t 
a jou ter que ce pet i t m o u r u t , la m è r e ne l 'ayant 
pas remis à la tet ine, et aucun gardien n 'ayant 
v o u l u se charger de l ' y me t t r e . 

On a v u , depuis, u n j eune kanguroo d é t a c h é 
ainsi de la te t ine, par violence ou par hasard, 
la reprendre de nouveau de l u i - m ê m e . Leisler 
d i t avoir t r o u v é sur la pail le u n jeune kanguroo 
un peu plus f o r t que ce lu i dont parle Owen , 
d é j à presque f r o i d , l 'avoir remis au mamelon , 
et l ' avoir v u poursuivre son d é v e l o p p e m e n t . 
Owen ob t in t aussi, plus t a rd , le m ê m e r é s u l t a t . 
Geoffroy Saint -Hi la i re a d é m o n t r é l 'existence 
d 'un muscle p l a c é au tou r du mame lon et ca
pable, par ses contract ions, de fa i re p é n é t r e r le 
l a i t dans la bouche d u pe t i t . I l r é s u l t e des 
observations les p lus r é c e n t e s que le jeune kan
guroo, l o r squ ' i l a a t te int une certaine t a i l l e , 
s ' a c c r o î t t r è s - r a p i d e m e n t , sur tout lorsque ses 
poils on t p o u s s é . Ses oreilles, q u i é t a i e n t pen
dantes sur les c ô t é s de la t ê t e , sont main tenant 
droites, et i l se mont re souvent quand sa m è r e 
est au repos. 11 sort alors sa t ê t e , ses petits yeux 
regardent de tous c ô t é s , ses petites pattes se 
p r o m è n e n t sur le f o i n , et i l commence à m a n 
ger. L a m è r e le soigne avec tendresse, mais se 
mon t r e moins craint ive qu'auparavant. A u c o m 
mencement , elle ne souffre pas qu 'on tente de 
le v o i r , et à plus for te raison de le toucher . E l le 
é l o i g n e m ê m e le m â l e que la c u r i o s i t é pousse 
à vo i r son re je ton . E l l e r é p o n d aux tentatives 
q u ' i l f a i t pou r satisfaire son envie, par u n m u r 
m u r e de mauvaise h u m e u r et m ê m e par des 
coups. Une fois que le pe t i t a m o n t r é sa t ê t e , 
elle cherche moins à le cacher. Celui-c i est d ' a i l 
leurs t r è s - c r a in t i f : u n r i e n le f a i t a u s s i t ô t ren t rer 
au f o n d de la bourse o ù i l p rend toutes les po 
sitions imaginables ; i l en laisse sor t i r t a n t ô t la 
t ê t e , t a n t ô t les pattes de d e r r i è r e , ou la queue. 
C'est u n spectacle cu r i eux que de vo i r la m è r e , 
lorsqu 'el le veut se d é p l a c e r , fo rce r son pe t i t à 
gagner les profondeurs de la bourse, en lu i . don
nant de peti ts coups avec ses mains . A u bou t 
d ' u n cer ta in temps, le j eune kanguroo aban

donne la poche marsupiale et saute autour de sa 
m è r e ; mais, au moindre indice de danger, i l ar
r ive en toute h â t e , et se p r é c i p i t e la t ê t e la p re 
m i è r e dans'sa cachet te ; en u n ins tant i l se re
tourne et, cer ta in maintenant d ' ê t r e à l ' a b r i de 
t ou t p é r i l , regarde au dehors avec une expression 
comique . 

« A la f i n de septembre, d i t W e i n l a n d , que j ' a i 
suivi en donnant cette descr ip t ion ; à la fin de 
septembre, j ' a i a p e r ç u pour la d e r n i è r e fois dans 
la bourse marsupiale le pe t i tkanguroo femelle n é e 
en j a n v i e r ; i l ne qu i t t a cependant pas sa m è r e , et 
se fit n o u r r i r par elle. L e 22 octobre, j e le vis 
encore teter, et, à m a grande surprise, j ' ape r - 1 

ç u s dans sa bourse des mouvements q u i ne me 
l a i s s è r e n t pas de doute sur son c o n t e n u : d é j à 
m è r e et a l la i tant u n pet i t , elle te tai t encore sa 
m è r e 1 Ce f a i t cu r i eux est pos i t i f ; mais j e fis une 
d é c o u v e r t e b ien au t rement curieuse. L a m è r e 
s ' é t a n t t u é e contre les barreaux de sa cage, j e 
la d i s s é q u a i et t rouva i dans sa bourse u n pe t i t 
à peine m o r t , encore n u , de 8 cent, de l o n g , 
â g é par c o n s é q u e n t d'au moins deux mois . I l en 
r é s u l t e que la femelle d u kanguroo peut al lai ter 
s i m u l t a n é m e n t deux petits de p o r t é e s d i f f é r e n t e , 
et m ê m e m é d i a t e m e n t son pe t i t - f i l s . » 

Les voyageurs disent que le kanguroo femel le 
cherche, dans le danger, à sauver son pe t i t , sur
t o u t lorsqu'el le est b l e s s é e . Si elle ne se sent 
plus la force d ' é c h a p p e r au sort q u i la menace, 
elle re t i re rap idement son nourr isson, le d é p o s e 
à terre et, t ou t en se re tournant de temps à autre 
vers l u i , s'en é l o i g n e le plus qu 'el le peut ; elle se 
sacrifie ainsi pour sa p r o g é n i t u r e , et souvent elle 
at teint son but , le chasseur ne voyant que la m è r e 
et passant à cô t é d u pe t i t sans le remarquer . 

Chasse. — Les kanguroos sont le gros g ibier 
de l 'Aus t ra l ie ; i n d i g è n e s et colons le chassent 
avec passion ; les premiers cherchent à aborder 
u n t roupeau de kanguroos sans ê t r e a p e r ç u s , et 
presque chaque fois i ls r é u s s i s s e n t à se saisir de 
quelque p i è c e . Dans les grandes chasses, les uns 
se cachent, les autres rabat tent le g ib ier , l ' ap
prochent le plus possible, puis se dressent sub i 
tement en poussant des cris . Les animaux e f f r a y é s 
s 'enfuient dans la d i r ec t ion la i s sée l i b re par les 
rabatteurs et deviennent la pro ie des chasseurs. 
Les i n d i g è n e s s 'emparent encore des kanguroos, 
et Cela t r è s - h a b i l e m e n t , à l 'aide de lacets et de 
diverses e s p è c e s de p i é g e s . t 

Les colons anglais emplo ien t s p é c i a l e m e n t pour 
la chasse d u kanguroo une race p a r t i c u l i è r e de 
chiens, obtenue par le croisement d u braque an
glais et d u bouledogue, race remarquable par sa 
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force, son courage et sa p e r s é v é r a n c e . Tro i s à 
quatre de ces chiens suffisent, g é n é r a l e m e n t pour 
s'emparer d 'un kanguroo ou pour l 'amener à la 
p o r t é e du fus i l du chasseur. Cette chasse n'est 
cependant pas sans dangers. Le kanguroo sait 
faire usage des ongles v igoureux de ses pieds de 
d e r r i è r e , et les grandes e s p è c e s opposent sou
vent une for te r é s i s t a n c e aux chiens et m ê m e 
à l ' h o m m e . Si u n cours d'eau se t rouve aux 
environs , le kanguroo s'y r é f u g i e et y at tend 
t ranqui l l ement les assaillants. Sa grande ta i l le 
l u i permet d 'avoir p ied , là où les chiens sont o b l i 
gés de nager, et c'est ce q u i f a i t son avantage. 
Le premier chien q u i approche est saisi, et main
tenu sous l'eau j u s q u ' à ce q u ' i l soit a s p h y x i é . 
U n f o r t m â l e est capable de ten i r t ê t e à une 
meute nombreuse. I l laisse t r anqui l l ement les 
chiens arr iver l ' un a p r è s l 'autre, et prof i te à cha
que fois du moment favorable pour se d é b a r r a s 
ser de son adversaire. Une fois sous la patte du 
kanguroo, le chien est perdu , si un autre chien 
ne vient à son secours, et m ê m e s ' i l en é c h a p p e , 
ce bain involontaire l u i a s u f f i ; i l retourne à la 
r ive , et on ne peut l u i faire recommencer son 
attaque. M ê m e à terre, u n vieux kanguroo m â l e 
n'est pas un adversaire à d é d a i g n e r . I l cherche 
u n arbre, s'y adosse pour couvr i r ses d e r r i è r e s , 
et se sert t r è s - h a b i l e m e n t de ses quatre pattes. 
Les chiens de kanguroo sont d r e s sé s à ne jamais 
attaquer seuls u n animal dans cette posi t ion. I ls 
se p r é c i p i t e n t en niasse sur l u i de tous c ô t é s , 
le saisissent à la go rge , le renversent , l 'en
t r a î n e n t de telle f a ç o n q u ' i l ne puisse fa i re u s â g e 
de ses armes, et l ' é g o r g e n t ou le main t iennent 
j u s q u ' à l ' a r r i vée d u chasseur. 

C a p t i v i t é . — Toutes les e s p è c e s supportent 
fac i lement la c a p t i v i t é . On les n o u r r i t sans peine 
de fourrages verts, de feui l les , de racines, de 
grains, de pa in ; en hiver , ils n 'ont pas besoin 
d'une é c u r i e t r è s - c h a u d e . Lorsqu ' i l s sont b ien 
s o i g n é s , ils se m u l t i p l i e n t rapidement . On en 
é lève beaucoup dans tous les j a rd ins zoologiques 
d 'Europe. 

Usages et p r o d u i t s . — Les kanguroos peu
vent ê t r e c o n s i d é r é s comme des an imaux p l u t ô t 
utiles que nuisibles ; leur chair est e s t i m é e , 
et entre dans l ' a l imenta t ion . Aussi propose-t-on 
depuis quelques a n n é e s de m u l t i p l i e r certaines 
e s p è c e s dans nos c o n t r é e s et de c r é e r avec elles 
u n g ib ier q u i serait d 'autant plus p r é c i e u x , que 
sa chair , i n d é p e n d a m m e n t de ses q u a l i t é s , est 
t r è s - a b o n d a n t e , et que sa peau f o u r n i r a i t de bon
nes pelleteries. Quant aux d é g â t s que les macro-
p o d i d é s peuvent causer, ils sont à peu p r è s nuls . 

Les m a c r o p o d i d é s ont entre eux les p lus grands 
rapports de f o r m e ; aussi les genres que l ' on a 
p r o p o s é d ' é t a b l i r p a r m i eux ne reposent-ils sou
vent que sur des d i f f é r e n c e s l é g è r e s . Nous n'ad
met t rons que les groupes q u i sont le mieux ca
r a c t é r i s é s . 

LES KANGUROOS — MACROPUS. 

Die eigentliche Kangurw, The Kangaroos. 

Caractères. — Ce genre renferme les plus 
grandes e s p è c e s de la f a m i l l e des m a c r o p o d i d é s , 
et ces e s p è c e s sont celles dont les membres sont 
le plus d i s p r o p o r t i o n n é s . L e u r nez est couvert 
de poils ; leur queue est longue et f o r t e , et leurs 
m â c h o i r e s sont d é p o u r v u e s de canines. 

L ' e s p è c e suivante peut ê t r e prise pour type du 
genre. 

LE KANGUROO GÉANT — MACROPUS MAJOR. 

Dus eigentliche Kungwu, The Kangaroo. 

Caractères. — Le kanguroo géant, le hoomer 
des colons ( p l . XIX),*est u n des p lus grands ani 
maux , non-seulement du genre, mais de la fami l l e , 
et celui q u i a é t é l 'ob je t d u plus g rand nombre 
d'observations. U n m â l e adul te , assis, a la hau
teur d 'un h o m m e . I l a p lus de 2 m è t r e s de lon 
gueur to ta le , sur lesquels 90 cent , appart iennent 
à la queue. I l p è s e de 75 à 110 k i l o g r a m m e s . La 
femel le est à peu p r . s d ' u n t iers p lus pe t i t e . 

Son pelage est abondant, é p a i s , lisse, m o u , 
presque la ineux, d ' un b r u n d i f f i c i l e à d é f i n i r et 
m ê l é de gr i s . 11 a l 'avant-bras, la j a m b e et le 
tarse d 'un b r u n j aune c l a i r ; les doigts no i r s ; la 
t ê t e plus claire sur le museau que sur les cô t é s ; 
la l èv re s u p é r i e u r e b l a n c h â t r e . Les orei l les sont 
brunes à la face externe , blanches à la face i n 
terne. L a queue, de la racine en son m i l i e u , est 
de la couleur d u dos et no i re au b o u t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cook d é c o u 
v r i t le kanguroo g é a n t en 1770, sur les c ô t e s de 
la Nouvelle-Galles d u Sud , et l u i donna le n o m 
sous lequel les i n d i g è n e s le d é s i g n a i e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t dans 
les vastes p â t u r a g e s , o u dans les cantons couverts 
de buissons tou f fus , si abondants en Aus t r a l i e 
et c'est dans ces buissons q u ' i l se r e t i r e l ' é t é 
pour se met t re à l ' ab r i des rayons b r û l a n t s d u 
solei l . 

Quoiqu 'on le rencontre par petites t roupes , le 
kanguroo g é a n t est cependant moins sociable 
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Fig. 20. L'Halmature Thétis. 

qu ' on ne l 'a c r u j ad i s . On en v o i t d 'ordinai re trois 
ou quatre r é u n i s , mais, m ê m e dans cette pet i te 
bande, aucun ne s ' i n q u i è t e des autres, chacun 
m è n e une vie i n d é p e n d a n t e . U n b o n p â t u r a g e 
en r é u n i t quelquefois u n plus grand nombre , ce
pendant , i c i encore, tous se s é p a r e n t quand les 
ressources s o n t é p u i s é e s . O n croyai t que les m â l e s 
conduisaient la t r o u p e ; l eu r haute stature parais
sait les rendre propres à cette f o n c t i o n ; des 
observations u l t é r i e u r e s ont m o n t r é que cette 
o p i n i o n é t a i t e r r o n é e . 

Tous les voyageurs et les naturalistes s'accor
dent à d i re que le kanguroo g é a n t est c ra in t i f , 
m é f i a n t , et ne se laisse que ra rement appro
cher par l ' h o m m e . Gould , q u i a é c r i t une h i s 
to i re t r è s - c o m p l è t e des an imaux de ce genre, 
d i t , en par lan t de l ' e s p è c e don t i l s'agit : a Je me 
souviens t ou jou r s avec p la i s i r d ' un beau kan 
guroo q u i se leva t o u t à coup en plaine devant 
les chiens et se m i t à d é t a l e r . I l dressa d 'abord la 
t ê t e , pour vo i r q u i le poursu iva i t et par o ù i l 
pouva i t f u i r ; i l s ' é l a n ç a alors, et j e pus assister 
à la course la p lus f u r i b o n d e que j ' a i e jamais vue. 
I l p a r cou ru t a ins i , d ' u n t r a i t , quatorze mi l les 
anglais ; et, c o m m e i l avait pleine c a r r i è r e , j e ne 
doutais pas q u ' i l ne nous é c h a p p â t . M a l h e u r e u 
sement pour l u i , i l s ' é t a i t e n g a g é sur une langue 
de t e r re q u i s ' a v a n ç a i t env i ron de deux mi l les 
dans la mer , et le c h e m i n l u i f u t c o u p é ; i l avait 
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devant l u i u n bras de mer de deux mi l les de 
large, et une for te brise agi ta i t les f lots . I l n 'y ' 
avait plus de salut pour l u i que dans la nage ou 
dans u n combat heureux avec les chiens. Sans 
h é s i t e r , i l s ' é l a n ç a dans les flots et se m i t à na
ger contre le vent. M a i s , e n f i n , i l f u t f o r cé ' 
de s'en re tourner , et f a t i g u é , é p u i s é , i l r ev in t 
au r ivage, o ù i l ne ta rda pas à succomber sous 
les attaques des chiens. E n y comprenan t les 
d é t o u r s q u ' i l avait f a i t s , i l avait b ien p a r c o u r u 
d i x - h u i t mi l les à la course, et deux mi l les à la. 
nage. Je ne puis di re au juste le temps q u ' i l y-
m i t , mais j e crois qu 'au bou t de deux heures i l 
avait a t te int la langue de te r re , et, à ce momen t* 
sa course é t a i t aussi rapide qu 'au d é b u t . » 

C a p t i v i t é . — Avan t que les chasses .' ac t ive s 
que l ' on a faites au kanguroo g é a n t en eussent' 
d i m i n u é le nombre , et eussent r e p o u s s é le res te 
dans l ' i n t é r i e u r des terres, on rencon t ra i t dans, 
nos m é n a g e r i e s un plus g rand n o m b r e d ' i n d i v i 
dus q u ' a u j o u r d ' h u i . Ceux que l ' o n y vo i t encore 
peuvent y ê t r e c o n s e r v é s longtemps lo r squ 'on 
les soigne bien : on en ci te q u i ont vécu , d i x et 
quinze ans en Europe . Jamais ce kanguroo ne, 
s'apprivoise c o m p l è t e m e n t . I l ne d é p o u i l l e j ama i s 
sa t i m i d i t é nat ive et ne s 'habitue pas à ses gar
diens. Des oiseaux- m ê m e s - p e u v e n t l u i causer 
u n e f f r o i m o r t e l . 

II — 105 



L E S H A L M A T U R E S — HALMATURUS. 

Caractères. — Les kanguroos que F. Cuvier a 
r é u n i s sous ce n o m g é n é r i q u e , se dis t inguent 
p a r t i c u l i è r e m e n t des kanguroos proprement 
di ts par leur m u f l e , c ' e s t - à - d i r e , par l eur nez 
d é p o u r v u de poi ls . I ls on t d 'ai l leurs des hab i 
tudes essentiellement sylvestres. 

L'HALMATURE THÉTIS — HALMATURUS THETIDIS 

Das Pademelon. 

Caractères. — L'halmature Thétis (fig. 20) a 
envi ron le tiers de la tai l le du kanguroo g é a n t . Sa 
longueur est de l m , 1 6 , sur lesquels 50 cent. 
appart iennent à la queue. Son po i l est l o n g et 
m o u ; i l a le dos g r i s - b r u n , passant au roux sur 
la nuque , le ventre blanc ou b lond j a u n â t r e , les 
flancs roux, les pattes de d e r r i è r e brunes, celles 
de devant grises; la queue est couverte de poils 
courts et touf fus , bruns à la face s u p é r i e u r e , 
d 'un b r u n b l a n c h â t r e à la face i n f é r i e u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s Gould , 
ce charmant an imal habite seul ou par petites 
bandes les cantons buissonneux, au voisinage 
de Mor ton-Bay . 

C a p t i v i t é . — J'ai p u voi r chez des h a l m a t u -
res capt ifs , qu 'en sautant ils é c a r t a i e n t leurs pattes 
de devant, tandis que d'autres e spèces les flé
chissent sur la po i t r ine : ceci peut d é j à les fa i re ' 
d is t inguer au premier coup d ' œ i l . 

L e j a r d i n zoologique de H a m b o u r g en p o s s è d e 
deux q u i vivent entre eux en t r è s - b o n n e h a r m o 
nie , mais non pas avec les autres e s p è c e s . U n 
h a l m a t u r e d e l a B i l l a r d i è r e m â l e (halmaturus Bil-
lardierii), p é n é t r a u n j o u r dans leur enclos ; l ' ha l 
mature T h é t i s m â l e l 'a t taqua, probablement par 
jalousie , mais sans s u c c è s . I l y perd i t beaucoup de 
ses poils, son dos é t a i t presque chauve, et par 
endroits m ê m e sa peau avait é t é e n t a m é e . I l avait 
é t é r e n v e r s é par le wal laby, q u i l 'avait ainsi d é 
c h i r é avec ses pattes de d e r r i è r e . L a femel le , elle 
aussi, avait quelques é g r a t i g n u r e s . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les i n d i g è n e s comme 
les colons le chassent avec ac t iv i t é , pour se p r o 
curer sa chair , qu i a à peu p r è s le g o û t de celle 
d u l i è v r e . 

L E S L A G O R C H E S T E S — L A G O R C H E S T E S 

Die Hasenspnnger. 

Caractères. — Gould a séparé sous ce nom, 
des kanguroos p ropremen t d i t s , des e s p è c e s dont 
les formes rappel lent celles des l i èv r e s . Us on t le 
corps a l l o n g é , les pattes de d e r r i è r e longues et 
g r ê l e s , celles de devant petites, les doigts a r m é s 
d'ongles faibles , po in tus , a c é r é s , et l eur museau 
est couver t de petits poils v e l o u t é s . 

LE LAGORGHESTE LÉPOROIDE • 
LEPOROIDES. 

LAGORCHESTES 

Der gemeine Hasenspringer, The Kangaroo Rare. 

Caractères.—Il a 66 cent, de long, dont un peu 
plus de la m o i t i é appart ient à la queue (fig. 21). 
Ses oreilles sont recouvertes en dedans de longs 
poils blancs, en dehors de poi ls cour ts , noirs et 
blancs ; ces deux couleurs sont aussi celles des 
poils du museau. Le reste d u pelage rappelle 
celui des l ièvres ; les poils du dos sont no i r s à la 
racine, puis b r u n - r o u x , b l a n c - r o u x et noi rs au 
b o u t ; ceux d u ventre sont gr is o u b lanc- roux ; 
la j ambe est m a r q u é e d 'une tache f o n c é e et les 
pattes sont v a r i é e s de gr is . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
habi te la p lus grande part ie de l ' i n t é r i e u r de 
l 'Aus t ra l ie , on l 'a r a rement vue dans le voisinage 
des c ô t e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — E l l e a les 
m œ u r s d u l i èv re d 'Eu rope ; est c o m m e l u i un 
an ima l n o c t u r n e , passe le j o u r dans u n g î t e 
p r o f o n d é m e n t c r e u s é , et ne se lève que sous les 
pieds d u chasseur o u des chiens, c o m m e si elle 
e s p é r a i t é c h a p p e r à l eur vue, g r â c e à son pelage 
couleur d u sol. T r è s - s o u v e n t le lagorcheste d é 
route les chiens q u i le pou r su iven t ; c o m m e le 
l i è v r e , i l f a i t des crochets brusques et f u i t r a 
pidement en revenant sur ses pas. « Dans une 
plaine de l 'Aus t ra l ie d u Sud, raconte G o u l d , j e 
chassais u n lagorcheste avec l 'a ide de deux 
bons chiens. A p r è s avoir pa rcou ru env i ron u n 
quar t de m i l l e , i l se d é t o u r n a sub i t ement et r e 
v i n t vers m o i . Les chiens le suivaient de p r è s . Je 
restai t r anqu i l l e , l ' a n i m a l a r r iva j u s q u ' à env i ron 
v ingt pieds de m o i sans me v o i r . A m a grande 
surprise, i l ne se d é t o u r n a n i à d ro i t e n i à gau
che, mais d 'un bond v igoureux m e passa par
dessus la t ê t e . Je n'eus pas le temps de le t u e r » 

I l ne p a r a î t pas q u ' o n a i t encore v u cet a n i m a l 
vivant en E u r o p e ; d u moins j e ne sais r i en à 
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L E S P E T R O G A L E S — PETROGA LE. 

Caractères.—Les pétrogales, que l'on a aussi 
n o m m é s Hètéropes, se d is t inguent , pa rmi les ma
c r o p o d i d é s , par leur nez d é n u d é en avant sous 
f o r m e de m u f l e , et sur tout par la touf fe de poils 
roides q u i t e rminen t la queue. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Toutes les 
e s p è c e s de ce pe t i t groupe vivent p a r m i les r o 
chers, d ' o ù le n o m g é n é r i q u e de Pétrogale qu ' i l s 
on t r eçu* 

LE PÉTROGALE PÉNICILLÉ — PÉTROGALE 
PENIC1LLATA. 

Das Felsenkanguru, The Rock Kangaroo. 

Caractères. — Le pétrogale (fig. 22) est un ani
m a l é l é g a n t , de l m , 3 0 de l ong , dont la m o i t i é 
envi ron rev ient à la queue ; celle-ci est à son 
e x t r é m i t é t e rmina le couverte de poils noirs et 
t o u f f u s . Son pelage l o n g , mais rude et grossier, 
est t r è s - v a r i a b l e quant aux teintes. L e plus or 
d ina i rement , i l o f f r e u n m é l a n g e de pourpre et de 
gris ; le t r a i n p o s t é r i e u r et la queue su r tou t sont 
pourpres ; le men ton est blanc, la po i t r ine grise, 
avec des taches blanches; une bande blanche, 
ne t tement m a r q u é e , revient d u m e n t o n à la p o i 
t r i n e . Les oreilles sont d ' un jaune p â l e en 

dans, noires en dehors, avec des bords jaunes ; les 
pattes sont noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p é t r o g a l e 
pén ic i l l é habite en assez grande q u a n t i t é les 
parties rocheuses des montagnes de la Nouvel le -
Galles d u Sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On a ra re 
ment occasion de le vo i r , car i l a comme ses con
g é n è r e s des habitudes nocturnes ; i l ne sort pas 
avant le coucher d u s o l e i l , et passe t o u t le j o u r 
dans des cavernes o u dans les a n f r a c t u o s i t é s o b -
scuresdes rochers . A u d i re des i n d i g è n e s , i l habi te 
de p r é f é r e n c e les grottes q u i ont plusieurs issues. 
L ' ag i l i t é avec laquel le cet an ima l pa rcou r t les 
pans de rocs les plus à pic et les plus dange
reux, la f ac i l i t é avec laquel le i l g r impe sur les 
sommets les plus é l e v é s , les plus inaccessibles,' 
ferai t honneur à u n singe, et l ' E u r o p é e n , q u i , 
pour la p r e m i è r e fois , a p e r ç o i t u n i n d i v i d u de 
cette e s p è c e à la d e m i - o b s c u r i t é d u c r é p u s c u l e , 
c ro i t vo i r u n c y n o c é p h a l e . Cette ag i l i t é le me t 
plus que tous les autres m a c r o p o d i d é s à l ' ab r i 
des attaques de l ' h o m m e . Le d ingo , q u i f a i t sou
vent ses refuges des m ê m e s cavernes que le p é 
t rogale , est de tous ses ennemis le plus redou ta 
ble . Cependant i l ne peut s'en emparer que par 
surprise, car si le p ruden t an ima l d é c o u v r e le 
carnassier, i l est en quelques bonds hors de l 'a t-
t r i n l c de sa dent . 



Chasse. — Cette e s p è c e est quelquefois l 'objet 
des poursuites de l ' homme ; mais, pour la tuer , i l 
f au t u n chasseur e x p é r i m e n t é , q u i connaisse > 
toutes ses remises. Les i n d i g è n e s suivent sa piste 
j u s q u ' à la caverne o ù i l se r é f u g i e ; toute la pa
tience des sauvages est n é c e s s a i r e pour une pa
re i l le chasse ; un E u r o p é e n ne tarde pas à s'en 
lasser. 

Si l ' an imal n'est que b l e s s é , i l est rare q u ' i l 
devienne la proie du chasseur; i l se glisse dans 
une caverne inaccessible et y p é r i t . 

LES DENDROLAGUES—DENDROLAGUS 

Die Kletterkàngurus. 

Caractères. — Les espèces de ce genre s'éloi
gnent d u type c o m m u n des vrais kanguroos par 
le grand d é v e l o p p e m e n t des membres a n t é r i e u r s , 
ces membres n ' é t a n t pas de beaucoup plus courts 
que ceux de d e r r i è r e ; leurs doigts sont a r m é s 
d'ongles for ts et r e c o u r b é s , ce q u i leur permet 
de g r imper , et leur corps est t r apu . Elles ont à 
l a m â c h o i r e s u p é r i e u r e une paire de petites dents 
canines. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les dendro-
lagues soni propres à la N o u v e l l e - G u i n é e . 

LE DENDROLAGUE URS1EN — DENDROLAGUS 
URSINUS. 

Der Kàngurubàr. 

Caractères.—Le dendrolague-ursien (fig. 23) 
est u n an ima l assez g r a n d ; i l a l m , 3 0 de lon
gueur totale, dont la m o i t i é env i ron appar t ient à 
la queue. I l a le corps r a m a s s é , robuste ; l a t ê t e 
c o u r t e , les oreil les p r o p o r t i o n n é e s . Ses poils 
sontroides, d 'un no i r b r u n à la rac ine . Le bou t des 
oreilles, la face, le ventre sont bruns , les joues 
j a u n â t r e s ; l 'œi l est e n t o u r é d ' u n cercle plus 
f o n c é . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — De l 'aveu 
de tous les observateurs, r i e n n'est plus cur ieux 
que de vo i r u n dendrolague couran t joyeuse
ment p a r m i les branches avec autant de hardiesse 
et de s û r e t é que n ' i m p o r t e q u e l au t re m a m m i 
f è r e arbor icole . I l g r i m p e le l o n g des t roncs 
d ' a rb re , et les descend avec l 'assurance d 'un 
é c u r e u i l . Cependant i l p a r a î t p e u f a i t p o u r un 
t e l exercice; aussi comprend-on que le spectateur 
soit s t u p é f a i t l o r s q u ' i l vo i t cet a n i m a l a u pelage 
sombre, aux membres a l l o n g é s , s ' é l a n c e r t ou t 
d 'un coup sur u n arbre et en p a r c o u r i r les 
branches. I l se n o u r r i t de feu i l l e s , de bourgeons , 
de jeunes pousses et de f r u i t s . 

C a p t i v i t é . - On ne le rencontre que rare
ment en c a p t i v i t é . Le seul que j ' a i e ^ a m a i s v u 
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Fig. 23. Le Dendrolague ursien. 

appartenait au j a r d i n zoologique de Rot te rdam. 
I l y é t a i t e n f e r m é dans une cage si peu conve
nable, q u ' i l ne pouvai t d é p l o y e r ses talents. J'es
sayai, mais en v a i n , de l ' a c q u é r i r pour notre m é 
nagerie. M o n c o l l è g u e de Rot terdam ne le con
naissait pas ; i l savait cependant que c ' é ta i t une 
e s p è c e peu o rd ina i re de kanguroo , et ne vou lu t 
m é le c é d e r à aucun p r i x . 

LES POTOROOS — HYPSIPRYMNUS. 

Die Kângururatten. 

Caractères. — Les potoroos, que l'on a aussi 
n o m m é s Kanguroos-rats, sont les plus petits des 
marsupiaux sauteurs. Us se d is t inguent des au 
tres m a c r o p o d i d é s non-seulement par une ta i l le 
p lus fa ib le , mais encore par une queue plus 
c o u r t e , des ongles longs aux doigts m é d i a n s 
des pattes de devan t , une lèvre s u p é r i e u r e fen
due. I l s on t les oreil les pe t i t e s , rondes comme 
celles de la souris, et une paire de petites canines 
à la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , comme les dendrola-
gues. 

Les potoroos on t é t é d i s t r i b u é s dans deux 
sous-genres : 

A. LES BETTONGIES — BETTONGIA. 

Caractérisés par une queue très-velue et des 

tarses encore f o r t longs. 

L ? e s p è c e suivante est une des p lus grandes <\e 
ce pe t i t groupe. ^»'•»"• ; K M -\ 

LE BETTONGIE l'ÉMCILLÉ '—'» BETTONGIA ?i 
PENICILLATA. 

Die quastenschwâmige Kangururatte, The brwh*taileâ 
Bettong. 

Caractères. — Il a là taille du lapin, les poils 
assez longs et g r i s - b r u n , le dos m a r q u e t é d é 
noi r et de blanc, le ventre d 'un blanc sale ou j a u 
n â t r e . L e dernier tiers de la queue est couver t 
de poils longs, noi rs , f o r m a n t Une touf fe . I l me+ 
sure 66 cent, d ê longueur totale; sur lesquels 30 
appart iennent à la queue {fig. 24). i 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet a n i m a l 
habite la Nouvelle-Galles d u Sud. ^,u m<onr 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — V o i c i Ce que 
Gould nous apprend sur les habi tudes de cette 
e s p è c e : .'<:>•. i-* .'• : ; 

« C o m m e ses c o n g é n è r e s , ce kangûrôo-rat se 
creuse dans le sol une c â v i t é o ù i l cons t ru i t son 
n i d , q u i se confond te l lement avec le m i l i e u envi 
ronnant , qu 'on ne peut l 'apercevoir si Ton n 'y p r ê t e 
une grande a t t en t ion . I l chois i t une place entre 
des touffes d'herbes, a u p r è s d ' u n buisson. T o u t 
le j o u r , l ' an ima l y reste c o u c h é , seul ou avec sa 
femel le , c o m p l è t e m e n t c a c h é aux regards, car i l 
a tou jour s soin de f e r m e r l 'ouver ture q u i y c ô i i -
du i t . Les i n d i g è n e s ne s'y laissent pas t r o m p e r . 
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Fig. 24. Le Bettongie pénicillé. 

« I l est t r è s - c u r i e u x de voi r ces animaux re 
cue i l l i r l 'herbe n é c e s s a i r e à la cons t ruc t ion de 
leur n i d . I ls se servent à cet effet de leur queue, 
q u i est prenante. Ils saisissent avec elle une 
touffe d'herbe et la t ransportent à l ' endro i t con
venable. E n c a p t i v i t é , ils empor tent de m ê m e à 
leur g î t e divers m a t é r i a u x ; c'est du moins ce 
que faisaient quelques-uns que l o r d Derby avait 
dans son parc à Knowsely , dans les condit ions 
se rapprochant le plus possible de celles dans 
lesquelles i ls vivent en l i b e r t é . 

« E n Austra l ie , i ls habi tent les plaines s è c h e s 
et les collines couvertes d'arbres et de buissons 
e s p a c é s . I l s ne v ivent p à s en bandes ; on en 
t rouve cependant tou jours u n cer ta in nombre 
r é u n i s aux m ê m e s endroits . Ce n'est q u ' à la 
t o m b é e de la n u i t qu ' i l s se met tent en q u ê t e de 
nou r r i t u r e . I ls mangent des herbes et des ra
cines qu ' i l s d é t e r r e n t t r è s - a d r o i t e m e n t . Les 
trous c r e u s é s autour des buissons r é v è l e n t leur 
p r é s e n c e aux chasseurs. Quand ils sont t r o u b l é s 
pendant le j o u r , ils courent avec une r a p i d i t é 
surprenante vers le premier t r o u , la p r e m i è r e 
crevasse, le p remier t ronc d'arbre creux qu' i ls 
voient , et s'y cachent. » 

B. LES POTOROOS PROPREMENT DITS -HYPSIPRYMNCS. 

Les potoroos proprement dits se distinguent 
des p r é c é d e n t s par des tarses plus courts et une 
queue peu velue, en partie é c a i l l c u s e . 

LE POTOROO RAT — HYPS1PRYMNUS MURWUS. 

Die eigentliche Kangururatte, The Kangaroo Rat. 

Caractères. — Ce potorôo (fig. 25), le plus 
anciennement c o n n u , a une t ê t e a l l o n g é e , des 
pattes courtes, une queue semblable à celle d u 
rat . I l mesure 41 cent, de l ong , 14 cent , de 
haut , et sa queue 28 cent . I l a le corps r a m a s s é , 
le cou cour t , les doigts des pattes de devant sé
p a r é s , le d e u x i è m e et le t r o i s i è m e do ig t des 
pattes de d e r r i è r e s o u d é s l ' u n à l ' au t re j u s q u ' à 
la d e r n i è r e phalange. Tous ces doigts sont a r m é s 
d'ongles longs et r e c o u r b é s . L a queue est Ion* 
gue, plate, assez f o r t e , é c a i l l e u s e et recouverte 
de poils cour ts , ras, é p a r s , sauf sur une par t ie 
de son é t e n d u e q u i est toute n u e ; i l en est de 
m ê m e de la l èv re s u p é r i e u r e . Son p o i l est l ong , 
peu s e r r é , u n peu b r i l l a n t , d ' u n b r u n f o n c é , 
m ê l é de n o i r et de b r u n c la i r sur le dos, d ' un 
blanc sale ou blanc j a u n â t r e sur le ven t re . Les 
poils sont f o n c é s à la racine ; ceux d u dos o n t , 
les plus longs, le bou t n o i r , les plus cour ts , le 
bout j aune . L a racine et la face s u p é r i e u r e de 
la queue sont b r u n â t r e s , les c ô t é s et la face 
i n t é r i e u r e s sont no i r s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . - L e p o t o r O O ra t 
habite la Nouvelle-Galles d u Sud et la t e r re de 
V a n - D i é m e n . I l est c o m m u n à Port-Jackson 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . - Les po-
toroos rats f r é q u e n t e n t les cantons buisson
neux, et é v i t e n t les p â t u r a g e s d é c o u v e r t s . I l s C I . e u > 
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Fig. 25. Le Potoroo rat 

sent u n t r o u entre les touffes d'herbes, le tapis
sent soigneusement de feui l les s è c h e s , s'y r é u 
nissent o rd ina i remen t plusieurs ensemble et y 
passent t o u t le j o u r à d o r m i r ; car ce sont des ani
maux nocturnes, q u i ne sortent q u ' a p r è s le cou 
cher d u sole i l . Ce g î t e est d i s p o s é avec une tel le 
h a b i l e t é q u ' i l é c h a p p e f ac i l ement à la vue de l 'Eu 
r o p é e n , en f û t - i l à deux pas. L ' i n d i g è n e , par 
cont re , don t l 'œi l p é n é t r a n t saisit la moindre 
i n é g a l i t é d u sol , passe rarement p r è s d ' u n de ces 
g î t e s sans le vo i r , le f o u i l l e r , et en tuer l 'habi
tant e n d o r m i . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s Ce 
que j ' a i p u vo i r , les potoroos rats ont d 'au
tres al lures que les autres marsupiaux sau
teurs . Ils courent t o u t d i f f é r e m m e n t , i ls é ten
dent leurs pattes de d e r r i è r e Tune a p r è s l 'au
tre comme les gerboises, et non les deux en 
m ê m e temps. Ce t r é p i g n e m e n t , comme on pour
r a i t l 'appeler, se f a i t t r è s - r a p i d e m e n t , et permet 
à l ' an imal de mon t r e r une plus grande ag i l i t é que 
les autres kanguroos. L ' e s p è c e dont i l est ques
t i o n est vive, t r è s - a c t i v e , cour t avec une tel le ra
p i d i t é , qu 'el le passe sur le sol comme une ombre . 
U n chien b ien d r e s s é s'en empare d i f f i c i l e m e n t ; 
le chasseur i n e x p é r i m e n t é essayerait va inement 
de l 'a t te indre une fois qu'elle a q u i t t é son g î t e . 
Ce n'est que l à , et pendant son p r o f o n d som
m e i l , qu 'el le est assez faci le à p rendre . Son r é 
g ime d i f f è r e u n peu de celui des e s p è c e s p r é 
c é d e n t e s ; i l consiste su r tou t en tubercules , en 
bulbes, en racines qu 'e l le d é t e r r e , et elle cause 
ainsi de grands ravages dans les plantat ions. 

C a p t i v i t é . — Les potoroos rats se t rouvent 
dans presque tous nos ja rd ins zoologiques d 'Eu
rope. Us se contentent d'une n o u r r i t u r e t r è s -

simple et ne r é c l a m e n t po in t de soins par t icul iers . 
Une caisse rempl ie de f o i n , une petite maisonnette 
en terre leur suffisent ; si on ne leur donne pas 
d 'habi ta t ion, i ls se creusent e u x - m ê m e s u n g î t e 
et le r embour ren t avec du f o i n et des feui l les s è -
ches. Ce g î t e est presque s p h é r i q u e , plus é t r o i t 
dans le haut que dans le m i l i e u , à parois lisses 
et couvert avec tant d 'art que Ton ne devine
ra i t que d i f f i c i l e m e n t la p r é s e n c e de l 'habi ta 
t i on d 'un an imal sous ces touffes d'herbes s è 
ches. Quand on en lève la par t ie s u p é r i e u r e , on 
voi t le potoroo e n r o u l é sur l u i - m ê m e , ou entre
lacé avec un de ses semblables. Mais ce spectaïr 
cle n'est pas de longue d u r é e : d è s que la l u m i è r e 
réve i l l e l ' an ima l , i l se dresse, d ' u n bond i l est 
en l i b e r t é et s ' é l o igne le plus q u ' i l peut . 

A Hambourg les potoroos rats se m o n t r e n t 
en é t é une demi-heure ou deux heures avant le 
coucher du solei l , et sautent joyeusement dans 
leur enclos. A u t a n t le j o u r ils n ' a iment pas à ê t r e 
t r o u b l é s , autant le soir i ls se mon t ren t cu r i eux , 
et regardent quiconque s'approche des gr i l les . 
I ls se laissent volontiers caresser, tandis que 
dans le j o u r ils r é p o n d e n t à ces t é m o i g n a g e s 
d ' a m i t i é par des grognements de mauvaise hu? 
meur , par la f u i t e , et souvent par des morsuresf 
Les voyageurs anglais q u i ont o b s e r v é les poto
roos rats en Aus t ra l i e , disent qu ' i l s sont t r è s -
c r a in t i f s ; mes observations ne con f i rmen t pas 
cette a l l é g a t i o n : j e les ai vus, au contra i re , plus 
courageux que les grands kanguroos. On peut 
sur tou t d i re que les m â l e s sont audacieux et m é 
chants. I ls ne craignent pas l ' h o m m e ; i ls l ' a t ta 
quent m ê m e i m p u d e m m e n t quand i ls en sont 
t o u r m e n t é s . Souvent aussi le m â l e est t r è s - m é 
chant v i s -à -v i s de ses peti ts , su r tou t v i s -à -v i s des 
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jeunes m â l e s ; i l les mal t ra i te par ja lousie , et 
plus d ' u n succombe à ces mauvais t ra i tements . 

Pendant le r u t , les potoroos rats sont t r è s -
s u r e x c i t é s . Toute la n u i t , le m â l e poursu i t sa f e 
melle dans l 'enclos qu i les r en fe rme , la rou le , la 
m o r d , la bat. U n des m â l e s que p o s s è d e le Jar
d i n zoologique de H a m b o u r g tua m ê m e une f e 
melle avec le jeune, d é j à assez grand, qu'el le 
por ta i t dans sa bourse. 

A c c l i m a t a t i o n . — On t rouvera i t sans doute 
un cer ta in p r o f i t à acc l imate r chez nous cet 
a n i m a l cu r i eux . Dans u n g r and parc b ien en
c los , on pour ra i t é l e v e r u n cer ta in nombre 
d ' i n d i v i d u s , que l ' on m e t t r a i t ensuite en l i 
b e r t é en les abandonnant à eux - m ê m e s . On 
se p rocure ra i t ainsi u n nouveau g ib ie r nulle
men t nu i s ib le , dont la chasse serait certainement 
t r è s - a t t r a y a n t e . 

L E S P H A S C 0 L 0 M 1 D É S — PHASCOLOMYES. 

' C a r a c t è r e s . —• L a f a m i l l e q u i por te ce n o m 
comprend des marsupiaux parfa i tement c a r a c t é 
r i sés par leur den t i t ion de rongeurs. I ls n 'on t en 
effet que des incisives (une paire à chaque m â 
choire) et des molaires. Ils sont plantigrades et 

f l é u r s membres a n t é r i e u r s ont la longueur des 
membres p o s t é r i e u r s . 

Cette f ami l l e ne r en fe rme qu 'un genre. 

;LES,PHÂSCOLOMES ou WOMBATS — 

« ^ ; ! ; Î H < . ^ : . . - , / = PHASCOLOMYS, 
À 

• r t * • 
' . "Die,. Combats, die Beutelniàuse, The Wombats. 

•Caractères. —Les phascolomes sont des 
'marsupiaux rongeurs, cOmme i l vient d ' ê t r e d i t . 
-Leur corps est l ou rd et gros, leur cou cour t et 
f o f t , f e u r t ê t e massive,'leurs pattes courtes, cour-
^ é ^ ï é r m i n é e s par c i n q doigts r é u n i s , a r m é s en 
^ m h d è f t a r ' t ï e , sauf le poucedes pattes d e - d e r r i è r e , 
d ' o n g l e s J î ^ s , " fo r t s ; r e c o u r b é s ; ' la plante des 
^Terlgïëseiairge^t nue . Leu r queue n'est q u ' u n m o i 
gnon presque 'nu. L e u r den t i t ion est r emarqua
ble*: leurs incisives sont larges, comme de v é r i t a 
bles dentsde rongeurs , et i l son t en outre c i n q Ion 
gues molaires r e c o u r b é e s , r e p l i é e s et s é p a r é e s des 
incisives par u n grand espace vide . Les v e r t è b r e s 
f w y t a n t des c ô t e s sont au nombre de quinze . Le 
sacrum est f o r m é de sept v e r t è b r e s d ' a p r è s les 
u n s f de t rois d ' a p r è s les autres ; les v e r t è b r e s de 
la queue varieraient de neuf à douze.-Les parties 
molles ressemblent é t o n n a m m e n t à celles d u 
castor,' •> t ' 

Les deux o u t rois e s p è c e s que l ' on c ro i t r e 
c o n n a î t r e o n t entre elles la plus grande ressem
blance . Nous nous bornerons à fa i re l 'h is toi re 
de l a plus anciennement connue. 

' i . ; ; 

LE PnASCOLOME MINEUR OU WOMRAT — 
PHASCOLOMYS FOSSOR. 

Der Wombat, die gemeine Beutelmaus, The Wombat 
ou Australian Badger. 

Caractères. — Le wombat (/fy. 26) que l'oncon-
n a î t a u s s i sous le n o m vu lga i re de rat à bourse, blai
reau d'Australie, ne ressemble en aucune façon , 
pas m ê m e de l o i n , n i à u n b la i r eau n i à u n rat. 
I l a b ien le type d ' u n r o n g e u r , mais le type des 
rongeurs les plus lourds et les p lus paresseux. 
E n l ' examinant , on v o i t de suite que l ' on a af
fa i re à u n an ima l cu r i eux . Sa ta i l le , q u i est à 
peu p r è s celle d u b la i reau , a de 80 cent, à 1 m è 
tre de l o n g ; sa hau teu r est de 30 cent. ; i l pèse 
rarement moins d e 3 0 k i l o g . , son p o i l est épa i s , 
assez m o u , b l a n c h â t r e sous le vent re , d ' un b run 
passant t a n t ô t au j a u n â t r e , t a n t ô t au g r i s â t r e 
sur le dos. Ses o re i l l e s , larges et pe t i t e s , sont 
d 'un b r u n r o u i l l e en dehors, blanches en de
dans; ses doigts sont b r u n - r o u i ï l e , ses mous
taches noires . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a terre de 
V a n - D i é m e n et les c ô t e s m é r i d i o n a l e s de la Nou
velle-Galles d u Sud, sont la pa t r ie d u phasco-
lome W o m b a t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t dans 
les f o r ê t s é p a i s s e s , s'y creuse u n t e r r i e r p r o f o n d 
dans le sol, et y dor t t ou t le j o u r . 

Ce n'est q u ' à la n u i t close que le w o m b a t 
qu i t te sa demeure p o u r chercher sa n o u r r i t u r e . 
Celle-ci consiste p r inc ipa l emen t , en feu i l l es en 
racines q u ' i l d é t e r r e et en une herbe dure 

ressemblant au j o n c , q u i couvre de vastes e s -

Le wombat est un animal maladroit parais
sant m ê m e plus ma lad ro i t q u ' i l ne 1 W L 7 
l i t é . Ses mouvements sont l e n s l T 1 * ' 
S tup ide , i n d i f f é r e n t , i l n'est nas ù u , T a 
bler. I l va d r o i t son chemTn T t d e l e t r 0 U -

1 c n e m i n , sans se laisser a r r ô -
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ter par aucun obstacle. Les i n d i g è n e s racontent 
que, dans ses excursions nocturnes, i l tombe sou
vent comme une p ier re roulante dans la r i v i è r e 
dont i l pa rcour t l a r ive , mais que, sans se t r o u 
bler , i l poursu i t son chemin sur le l i t du fleuve, 
gagne l 'autre r ive , et y cont inue sa marche , 
comme si r i e n ne l u i é t a i t a r r i v é . Depuis que 
j . ' a i o b s e r v é des wombats captifs^ ces histoires 
ne me paraissent plus incroyables . I l est t r è s -
d i f f i c i l e d 'exci ter u n w o m b a t , quoique parfois 
on arr ive à le me t t r e en c o l è r e . I l n'a pas son 
é g a l pour l 'obs t ina t ion : ce q u ' i l a une fois en
t repr is , i l s 'efforcera de le mener à bonne fin, 
m a l g r é tous les obstacles. I l a c o m m e n c é à creu
ser u n t e r r i e r , et i l le recommencera cent fois , 
avec une patience i n a l t é r a b l e , si cent fo i s , on le 
l u i obs t rue . Les colons australiens disent q u ' i l 
est t r è s - ' p a c i f i q u e , q u ' i l se laisse prendre et e m 
porter sans t é m o i g n e r n i i n q u i é t u d e , n i m é c o n 
tentement , mais que s ' i l s'est mis dans la t ê t e de 
r é s i s t e r , i l devient u n adversaire s é r i e u x , faisant 
des morsures dangereuses. Je suis à m ê m e de 
c o n f i r m e r ces dires . L e w o m b a t d u j a r d i n . z o o -

BllEHM. 

logique de H a m b o u r g m o n t r e t o u t à f a i t ces 
m œ u r s . Quand on l u i attache les pattes de der
r i è r e , ou qu 'on le p rend seulement par une pat te , 
i l se f â c h e , f a i t entendre u n s i f f lement m e n a ç a n t 
et m o r d p r o f o n d é m e n t . 

C a p t i v i t é . — Comme l a p lupa r t des autres 
animaux d 'Aust ra l ie , le phascolome m i n e u r sup
por te t r è s - b i e n la p r iva t i on de l i b e r t é . B i e n soi
g n é , convenablement n o u r r i , i l p a r a î t se t rouver 
t r è s - b i e n de la c a p t i v i t é ; i l s 'apprivoise m ê m e 
j u s q u ' à u n cer ta in po in t , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l s'ha
bi tue assez à l ' homme pour q u v o n puisse le lais
ser l i b r e m e n t c o u r i r dans la maison. Son i n d i f 
f é r e n c e l u i f a i t oubl ier son esclavage, et supporter 
sans peine sa d e s t i n é e ; j amais , d u moins , i l ne l u i 
v ient à l ' i dée de f u i r . Dans l ' î le de V a n - D i é m e n , 
i l est le compagnon hab i tue l des p ê c h e u r s ; i l 
r ô d e au tour de leurs cabanes, c o m m e u n c h i e n . 
Mais q u ' o n ne croie pas q u ' i l s'attache à son 
m a î t r e . L ' h o m m e l u i est aussi i n d i f f é r e n t que 
n ' i m p o r t e q u o i . Pou rvu q u ' i l a i t à manger , i l 
ne s ' i n q u i è t e de r i e n , et se t rouve b ien pa r tou t . 

Chez nous , on le n o u r r i t de fourrages , de ca-

U — 106 
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rottes, de raves, do f r u i t s , de grains ; le la i t sur
t o u t l u i est u n r é g a l d é l i c i e u x . On ne peut seu
lement pas t rop l u i en donner à la fois , sans 
q u o i i l l u i vient à l ' idée de prendre u n bain dans 
le vase, comme l 'ont f a i t remarquer les natura
listes anglais. 

Cet an imal s'est reprodui t en Angle te r re ; on 
a v u que la femel le met ta i t bas t rois ou quatre 

pet i ts , et les soignait avec tendresse tan t qu ' i ls 
se t rouvaient dans sa poche. 

A c c l i m a t a t i o n . — E n France , o n a c h e r c h é a 
acc l imater le w o m b a t . 

Usages e t p r o d u i t s . — E n Aus t r a l i e , on re
garde sa viande c o m m e d é l i c a t e ; on se serl 
aussi de sa peau. I l est probable que, chez nous, 
n i l 'une n i l 'autre n 'aura ient grande valeur . 

L E S R O N G E U R S — R O D E N T I A 

Die Nager, The Rodents. 

C a r a c t è r e s . — L a t r o i s i è m e grande divis ion 
des o n g u i c u l é s se p r é s e n t e encore à nous comme 
f o r m a n t u n t ou t net tement d é t e r m i n é . Les r o n 
geurs just if ient , leur n o m avec plus de raison en
core que les carnassiers ; u n s imple coup d'oeil 
j e t é sur leur den t i t ion suf f i t pour les faire recon
n a î t r e . Deux grandes incisives à chaque m â 
choire , r e m p l a ç a n t en m ê m e temps les canines et 
m ê m e les fausses molaires, const i tuent u n carac
t è r e c o m m u n à tous, et ce c a r a c t è r e est si p ro 
n o n c é q u ' i l n'est pas possible de le m é c o n n a î t r e . 

On ne peut dire r i en de b ien g é n é r a l sur la phy
sionomie des rongeurs ; elle varie avec les famil les 
et les genres. Leu r corps est t a n t ô t a l l o n g é et 
é l a n c é , t a n t ô t cour t et r a m a s s é ; i l est t a n t ô t cou
vert de poils , t a n t ô t d é p i q u a n t s ; chez les uns, la 
queue est longue, chez les autres, elle est r é d u i t e 
à u n moignon rud imen ta i r e ; i l en est q u i l ' on t nue 
et éca i l l euse , d'autres l ' on t couverte de poils 
longs et t ou f fu s . Leurs oreil les var ien t c o n s i d é r a 
b lement de f o r m e et de grandeur : c a c h é e s et nues 
chez les uns, elles sont saillantes, velues, et que l 
quefois s u r m o n t é e s de pinceaux de poils chez les 
autres. Leurs membres servent à la marche, à la 
nage ou au saut ; en u n mo t , ces an imaux p r é s e n 
ten t d ' é n o r m e s d i f f é r e n c e s . On peut cependant ad
met t re les c a r a c t è r e s g é n é r a u x suivants : corps 
cy l ind r ique reposant sur des jambes d ' i n é g a l e l o n 
gueur ; cou cour t et gros ; yeux grands et sai l
lants ; l èv res charnues, t r è s - m o b i l e s , fendues en 
avant, couvertes de moustaches ; g é n é r a l e m e n t 
quatre doigts aux pattes de devant, c inq aux 
pattes de d e r r i è r e , a r m é s d'ongles plus ou moins 
fo r t s , et parfois r é u n i s par une membrane pal 
maire ; pelage éga l sur tou t le corps. 

Mais ces c a r a c t è r e s , pour ê t r e g é n é r a u x , ne 
sont pas communs à toutes les e spèces et les d i f 

f é r e n c e s t r è s - c o n s i d é r a b l e s qu'elles o f f r e n t sous 
ces divers rapports , p r é s e n t e r a i e n t des d i f f i cu l t é s 
pour l eu r r é u n i o n en u n m ê m e ordre sans les 
incisives. Celles-ci c a r a c t é r i s e n t les rongeurs , 
plus encore que la dent c a r n a s s i è r e ne c a r a c t é r i s e 
les carnassiers. 

Les incisives sont les plus grandes deleurs dents; 
elles sont r e c o u r b é e s en arc, et les s u p é r i e u 
res sont plus fortes que les i n f é r i e u r e s ; leur 
t ranchant est large, t a i l l é en biseau ; l eu r racine 
a t rois ou quatre pans ; elles sont aplaties ou 
convexes, lisses ou s t r i é e s , blanches o u j a u n â t r e s 
ou rouges. L e u r face externe o u a n t é r i e u r e est 
recouverte d ' u n é m a i l t r è s - d u r , q u i f o r m e le bord 
t r anchan t d u biseau. L e reste de la dent est 
f o r m é par l ' i vo i r e . L'usage con t inue l que l ' a n i 
m a l f a i t de ses dents les aura i t b i e n vi te u s é e s , 
si la nature n 'y avait p o u r v u . Les incisives des 
rongeurs se d i s t inguent de toutes les autres 
dents des m a m m i f è r e s , non-seulement en ce 
qu'elles sont i m p l a n t é e s p lus sol idement dans 
la m â c h o i r e , mais encore en ce que leur crois
sance est i n d é f i n i e . L a racine est r e n f e r m é e 
dans une a l v é o l e , c r e u s é e p r o f o n d é m e n t dans 
l'os max i l l a i r e , o u i n c i s i f ; son e x t r é m i t é p o s t é 
r ieure p r é s e n t e une c a v i t é r e n f e r m a n t u n germe 
persistant, par leque l la dent s ' a c c r o î t à me
sure qu 'el le s'use à son autre e x t r é m i t é . L e t ran
chant de ces dents est c o n s e r v é par le f r o t t e m e n t 
c o n t i n u qu'elles exercent l 'une sur l ' au t r e . LL 
m â c h o i r e n ' e x é c u t e que des mouvements d'avant 
en a r r i è r e . Ces dents r é u n i s s e n t donc tous les 
c a r a c t è r e s n é c e s s a i r e s p o u r des o r g a n e s ' d e s t i n é s 
à r o n g e r . O n d é m o n t r e f ac i l ement l eu r croissance 
i n d é t e r m i n é e en faisant sub i r à une des incisives 
d 'un rongeur quelconque, d ' u n l a p i n par exem
ple, une d é v i a t i o n q u i puisse la soustraire à Tac-
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t ion de l ' incis ive q u i l u i est o p p o s é e ; cette dent 
n ' é t a n t plus u s é e par f r o t t e m e n t , pousse t r è s -
rapidement , sort de la bouche, se rou le comme 
une corne, g ê n e le j e u des autres dents et par 
suite la n u t r i t i o n de l ' a n i m a l (1). 

Les l èvres des rongeurs sont t r è s - m o b i l e s , et 
garnies de moustaches. Dans beaucoup d'es
p è c e s , à la face in terne de l a bouche s 'ouvrent 
des abajoues q u i s ' é t e n d e n t j u s q u ' à la r é g i o n 
scapulaire, et dans lesquelles l ' an imal peut en
serrer sa n o u r r i t u r e . U n muscle spéc ia l t i r e ces 
poches en a r r i è r e : une fois qu'elles sont r em
plies, l ' an imal les vide en les pressant avec ses 
pattes de devant. 

Les glandes salivaires sont t rès -développées . , 
L'estomac est s imple , quelquefois d iv isé en deux 
loges par u n é t r a n g l e m e n t . L ' i n t e s t i n a de quinze 
à seize fois la longueur d u corps. Chez la femel le , 
l ' u t é r u s est double . La con fo rma t ion de l ' e n c é 
phale ind ique une in te l l igence obtuse. Les h é 
m i s p h è r e s c é r é b r a u x sont peti ts , les c i rconvolu
t ions peu m a r q u é e s ; les organes des sens sont 
é g a l e m e n t d é v e l o p p é s , et assez parfa i t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les rongeurs 
on t apparu i so lés au commencement de l ' é p o q u e 
te r t ia i re ; i ls é t a i e n t abondants à l ' é p o q u e d i l u 
vienne. A u j o u r d ' h u i , i ls sont r é p a n d u s sur toute 
la surface de la terre . On les t rouve dans tous 
les c l imats , à toutes les al t i tudes, par tou t o ù la 
v é g é t a t i o n n'est pas absolument é t e i n t e . 

& A u m i l i e u des neiges et des glaces é te r 
nelles, d i t Blasius, pa r tou t o ù u n rayon d u soleil 
peut f a i re é c l o r e p o u r quelques semaines, que l 
ques plantes de peu de d u r é e , sur les pics ne i 
geux solitaires et é levés des Alpes , comme dans 
les plaines d é s e r t e s et é t e n d u e s des r é g i o n s po
laires, par tou t on t rouve des rongeurs , q u i ne 
demandent pas u n c ie l plus c l é m e n t . Mais plus la 
v é g é t a t i o n devient r i che et abondante, plus n o m 
breux , plus v a r i é s , se mon t r en t ces an imaux , q u i 
ne manquen t dans aucun endro i t de la ter re . » 

M œ u r s , h a b i t ude s et r é g i m e . — Ces an i 
maux ont des m œ u r s t r è s - d i v e r s e s . Les uns sont 
arboricoles, les autres exclusivement terrestres ; 
ceux-ci v ivent dans l 'eau, c e u x - l à se creusent 
des terr iers souterrains ; les uns habi ten t les f o 
r ê t s , les autres les campagnes. Tous sont plus ou 
moins agiles, courent , g r i m p e n t , nagent , fou i s 
sent selon le m i l i e u qu ' i l s habi ten t . 

L a p lupa r t ont des sens t r è s - f i n s et sont v i f s , 

(1) Voyez Oudet, De l'accroissement continu des dents inci
sives chez les Rongeurs, in : Recherches anatomiques,physio
logiques et microscopiques sur les dents. Paris, 18C2, p. 47. 

éve i l lés , actifs. I ls sont g é n é r a l e m e n t c ra in t i f s , 
ne f o n t preuve n i de beaucoup de prudence, 
n i de beaucoup de ruse, n i d 'une b ien grande 
in te l l igence. 

Beaucoup v ivent par paires, d'autres se r é u 
nissent en grandes bandes. Leurs rapports avec 
d'autres animaux, sans ê t r e in t imes , n ' o n t r i e n 
d'hostile. Plusieurs sont t r è s - j o u e u r s . Quelques-
uns seulement sont m é c h a n t s , f é r o c e s , i m p u 
dents ; de ce nombre sont les rats. E n cas de 
danger, ils se re t i ren t a u s s i t ô t dans leurs ca
chettes ; mais i l en est b ien peu q u i sachent 
d é r o u t e r les poursuites. 

Tous les rongeurs se nourr issent p r inc ipa le 
men t de v é g é t a u x , de racines, d ' é c o r c e s d'arbres, 
de feui l les , de f leurs , de f r u i t s , de l é g u m e s , 
d'herbes, de tubercules a m y l a c é s , m ê m e de bois. 
Quelques-uns s'attaquent aux substances an i 
males, et sont omnivores . U n grand nombre , en 
p r é v i s i o n des r igueurs de l ' h ive r , amassent des 
provisions dans des chambres souterraines. L a 
p lupar t sont s é d e n t a i r e s , quelques-uns en t re 
prennent à des é p o q u e s i n d é t e r m i n é e s de t r è s -
longs voyages. 

Les rongeurs sont les m a m m i f è r e s les plus ha
biles dans l ' a r t des constructions ; quelques-uns 
se b â t i s s e n t des demeures remarquables , q u i ont 
e x c i t é , dès les temps les plus r e c u l é s , l ' admira
t i on de l ' homme . Mais, c'est moins l ' in te l l igence 
q u i les guide q u ' u n inst inct i r r a i s o n n é , c o m m e 
celui des oiseaux. 

Plusieurs passent l 'h iver dans u n sommei l l é 
thargique, se nourr issant de la graisse a c c u m u l é e 
pendant Tété dans les tissus. 

Relat ivement à leur pet i te t a i l l e , les rongeurs 
remplissent u n r ô l e c o n s i d é r a b l e dans l ' é c o n o m i e 
de la nature . Us seraient les dominateurs de la 
terre et la saccageraient, s'ils n 'avaient u n n o m 
bre c o n s i d é r a b l e d 'ennemis, s'ils n ' é t a i e n t sujets 
à des maladies et à des sortes de pestes. Une 
paire de rongeurs, au bout de quelques a n n é e s , 
a p r o d u i t des mi l l i e r s de descendants. H e u r e u 
sement les causes nombreuses de dest ruct ion 
auxquelles i ls sont soumis balancent l eur t r op 
grande f é c o n d i t é . 

Des an imaux aussi f é c o n d s sont souvent des 
ennemis redoutables pour l ' h o m m e . I l s d é v a s t e n t 
les champs et les j a r d i n s ; i ls rongent et d é t r u i 
sent m i l l e plantes, m i l l e objets p r é c i e u x ; ils p i l 
l en t les provisions, et l ' u t i l i t é dont i ls peuvent 
ê t r e ne compense pas les d é g â t s qu ' i l s causent. 
L ' h o m m e est donc f o r c é de se j o i n d r e à leurs 
ennemis , et i l met en usage tous les moyens 
pour les d é t r u i r e . 
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Usages et p r o d u i t s . — Quelques rongeurs 
seulement s 'habituent à l ' homme , et i l en est 
bien peu qu i vai l lent la peine d ' ê t r e a p p r i v o i s é s . 
I l n 'y a qu 'un t r è s - p e t i t nombre d ' e s p è c e s don t 
on puisse manger la chair et u t i l i ser la peau. 

Les naturalistes ne sont pas d 'accord sur la 
c lassif icat ion des rongeurs . I l s é t a b l i s s e n t , les uns 
p lus , les autres moins de fami l l es . Les rongeurs 
dont j e vais fa i re l 'h i s to i re , s u f f i r o n t pour donner 
une i d é e de cet o rd re . 

L E S S C I U R I D É S o u É C U R E U I L S — SCIURI. 

DieEichhôrnchen, The Squirreis. 

Les plus nobles, les plus éve i l lés , les plus v i fs , 
les plus prudents de tous les rongeurs sont b ien 
les s c i u r i d é s ou é c u r e u i l s . Beaucoup de natura
listes rangent p a r m i eux les spermophiles et les 
marmot tes , dont nous formons une section à 
par t , et augmentent ainsi le nombre , d é j à c o n s i d é 
rable , des e s p è c e s de cette f a m i l l e . E n la res
t re ignant comme nous le faisons, ce nombre est 
encore t r è s - g r a n d , puisqu ' i l s 'é lève a u j o u r d ' h u i 
à plus de quatre-vingt-dix e s p è c e s , p a r m i les
quelles plusieurs, i l est v r a i , doivent probablement 
ê t r e é l i m i n é e s comme f o r m a n t double emplo i . 

A la v é r i t é , les é c u r e u i l s et les marmottes ont 
plus d 'un c a r a c t è r e c o m m u n , no tamment dans 
la den t i t ion et la s tructure d u c r â n e ; mais leurs 
d i f f é r e n c e s sont sensibles : les marmottes sont 
des animaux lourds et t r anqui l l es , autant que 
les é c u r e u i l s sont vifs et gracieux. 

C a r a c t è r e s . — Les diverses e spèces de sc iu
r i d é s p r é s e n t e n t de grandes v a r i é t é s dans leur 
s tructure comme dans leurs m œ u r s . Toutes ont 
le corps a l l o n g é , la queue plus ou moins longue, 
à poils souvent d i sposé s sur deux r angs , les 
yeux grands et saillants, les oreilles petites ou 
grandes, couvertes de poils courts o u f o r m a n t 
pinceau à leur sommet . Les membres p o s t é r i e u r s 
sont plus longs que les membres a n t é r i e u r s ; les 
pattes de devant ont quatre doigts et u n pouce 
rud imenta i re ; celles de d e r r i è r e ont c i n q doigts. 
A quelques exceptions p r è s , la m â c h o i r e s u p é 
r ieure porte c i n q molaires , la m â c h o i r e i n f é r i e u r e 
quatre, assez amples ; la p r e m i è r e mola i re s u p é 
r i eu re est la plus pe t i t e , les autres on t à peu 
p r è s la m ê m e con fo rma t ion . Le f r o n t est large 
et p la t . L a colonne v e r t é b r a l e est f o r m é e de 
douze v e r t è b r e s dorsales, c i n q v e r t è b r e s l o m 
baires, t ro is v e r t è b r e s s a c r é e s , et de seize à 
v i n g t - c i n q v e r t è b r e s caudales. L'estomac est 
s imple , l ' in tes t in de longueur t r è s - v a r i a b l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les é c u r e u i l s 
habi tent toute la ter re , la Nouve l le -Hol lande ex
c e p t é e . I ls montent assez haut dans le N o r d , et 
se t rouvent dans les r é g i o n s tropicales. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l s habitent 
i n d i f f é r e m m e n t les va l lées et les hauteurs , les 
montagnes et les plaines. I ls se t i ennen t de p r é 
f é r e n c e dans les f o r ê t s et les l i eux b o i s é s , car 
la p lupa r t sont des an imaux arboricoles ; quel 
ques-uns se creusent des te r r ie rs . 

Chaque é c u r e u i l v i t p o u r soi ; quelquefois , ce
pendant, i ls se r é u n i s s e n t par paires ou en ban
des plus o u moins nombreuses. Quelques e s p è c e s , 
p o u s s é e s par l a f a i m , ent reprennent de longs 
voyages, et se r é u n i s s e n t , à cet effet , en t roupes 
c o n s i d é r a b l e s . Les é c u r e u i l s p rop remen t dits 
sont des an imaux diurnes et nocturnes ; les p t é -
romys et les polatouches o u é c u r e u i l s volants ont 
des m œ u r s absolument nocturnes . 

I ls se nourrissent tous de m a t i è r e s v é g é t a l e s ; 
de f r u i t s , de grains, de jeunes pousses, de feui l les , 
de bourgeons, au besoin m ê m e d ' é c o r c e s d'arbres 
et de champignons . E n mangeant , i ls s'asseyent 
sur l eur d e r r i è r e et po r t en t leur n o u r r i t u r e à leur 
bouche avec leurs pattes de devant . I l s apaisent 
leur soif en buvan t de l ' eau , en l é c h a n t la neige 
ou en s u ç a n t le suc de divers f r u i t s . 

Sur les arbres, c o m m e à te r re , leurs mouve
ments sont lestes, rapides, grac ieux. Les écu
reui ls volants seuls paraissent e m b a r r a s s é s lors
qu ' i l s sont sur le sol ; par cont re , quand i ls sont 
sur les arbres, ils peuvent f a i re des bonds p r o 
d ig ieux , mais seulement, de hau t en bas. Le 
plus grand n o m b r e m a r c h e n t en sautant et en 
appuyant toute la plante des pieds à t e r re . Pres
que tous g r i m p e n t à merve i l l e et sautent d 'un 
arbre à l ' au t re . Pour d o r m i r , i l s se rou len t 
en boule , et cherchent u n end ro i t convenable, 
soit u n t e r r i e r , soit u n t r o n c d 'arbre c reux , soit 
u n n i d qu ' i l s ont a p p r o p r i é , s'ils ne l ' on t pas 
e n t i è r e m e n t cons t ru i t . Ceux q u i hab i t en t les 
pays f ro ids é m i g r e n t à l ' e n t r é e de l ' h ive r ou 
s 'endorment d 'un s o m m e i l h i b e r n a l ; i ls o n t soin 
d'amasser des provisions pour leurs besoins f u 
tu r s . 

L e u r vo ix est u n s i f f l emen t et une sorte de 
grognement , de m u r m u r e d i f f i c i l e à d é c r i r e . 
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L e u r in te l l igence est b o r n é e , mais elle est con
s i d é r a b l e , re la t ivement aux autres rongeurs. L a 
vue, l ' o u ï e et l 'odorat sont les plus d é v e l o p p é s 
de leurs sens; quelques-uns fon t preuve d 'un 
toucher t r è s - d é l i c a t , et paraissent pressentir les 
changements de t e m p é r a t u r e . I l s sont m é f i a n t s , 
c ra in t i f s et s 'enfuient à la moindre apparence de 
danger ; par tant , i ls sont t r è s - i n o f f e n s i f s . Cepen
dant , si on les attaque, i ls se d é f e n d e n t et peu
vent fa i re d'assez profondes blessures. 

L a p l u p a r t des e s p è c e s paraissent avoir p lu 
sieurs p o r t é e s par an. A u m o m e n t de l ' accou
p lement , le m â l e v i t avec sa f emel le , l 'aide à 
cons t ru i re la demeure dans laquel le elle é l è v e r a 
ses pet i ts . L e nombre de ceux-ci varie de deux à 
sept par p o r t é e . I ls naissent presque nus et 
aveugles ; i ls on t besoin d ' u n l i t b ien chaud et de 
beaucoup de soins de la par t de leur m è r e . 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les s c i u r i d é s , à 
l ' except ion tou te fo is des é c u r e u i l s volants, s'ap
pr ivo isen t f ac i l ement et supportent longtemps 
et sans peine la c a p t i v i t é . Beaucoup s 'habituent 
à l eu r m a î t r e , l u i t é m o i g n e n t un cer ta in attache
m e n t . Mais l ' é d u c a t i o n ne mod i f i e jamais beau
coup l e u r na tu re l ; en viei l l issant , i ls deviennent 

aussi grognons, chagrins et m é c h a n t s , qu ' i l s 
é t a i e n t auparavant doux et inoffensifs . 

Usages et p r o d u i t s . — A tou t c o n s i d é r e r , et 
m a l g r é les quelques d é g â t s qu ' i ls causent dans 
les champs et dans les plantat ions, q u a n d i ls y 
p é n è t r e n t en t rop grand nombre , les s c i u r i d é s 
sont des an imaux plus uti les que nuisibles. L a 
f o u r r u r e de presque toutes les e s p è c e s septen
trionales, sans ê t r e des meil leures, est e s t i m é e , 
et leur chair n'est pas d é s a g r é a b l e , m ê m e pour 
des palais d é l i c a t s . 

LES PTÉROMYS — PTEROMYS. 

Die Flugeichhôrnchen, The flying Squisrels. 

Avant de faire l'histoire des animaux noctur
nes d 'une f a m i l l e , nous avons t o u j o u r s , j u s q u ' i c i , 
f a i t d 'abord celle des e s p è c e s diurnes ; cette fois 
nous suivrons l ' o rd re inverse, et nous nous occu
perons en p remie r l i e u des p t é r o m y s et des sc iu-
r o p t è r e s o u polatouches, dont les fo rmes nous 
rappel lent celles des marsup iaux volants . 

C a r a c t è r e s . — Les p t é r o m y s sont c a r a c t é r i s é s 
par la p r é s e n c e d 'une membrane é p a i s s e , i n 
s é r é e à leurs flancs et à leurs membres a n t é -
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rieurs et p o s t é r i e u r s , couverte de n o m b r e u x 
poils s e r r é s à la face dorsale, de poils rares à la 
face ventrale. Une apophyse osseuse du carpe 
q u i se prolonge en poin te saillante et t r è s - a i g u ë 
d e r r i è r e le poignet , donne plus de so l id i t é aux 
rattaches a n t é r i e u r e s de cette membrane . L a queue 
est t r è s - t o u f f u e , et f o r m e panache. L e u r museaut 
est cour t et obtus, et leurs dents molaires son 
t r è s - f l e x u e u s e s à la couronne et f a ib lement r u b a -
n é e s . I l s ont douze v e r t è b r e s dorsales,sept lomba i -
res,trois s a c r é e s et de d ix- h u i t à dix-neuf caudales. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p t é r o 
mys appart iennent aux c o n t r é e s m é r i d i o n a l e s de 
l 'Asie et aux î les de l ' a r ch ipe l i n d i e n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils Ont des 
habitudes nocturnes, passent le j o u r dans u n 
n i d p l a c é dans le t ronc d'arbres creux, en sor
tent au c r é p u s c u l e et courent dans les b r an 
ches pour chercher leur n o u r r i t u r e . L e u r m e m 
brane, q u i f o r m e une sorte de parachute, leur 
permet de fa i re des bonds é n o r m e s , mais t o u 
jours dans une d i rec t ion obl ique et de hau t en 
bas. E n h iver , i ls restent plusieurs nui ts sans 
sort i r de leur retrai te ; toutefois i ls n 'on t pas de 
sommei l h ibe rna l . 

Ce genre est u n de ceux p a r m i les s c i u r i d é s 
q u i renferme le moins d ' e s p è c e s . Nous citerons : 

LE PTÉROMYS PÉ TAU RI S TE OU TAGUAN — 
PTEROMYS PETAVR1STA. 

Der Taguan, The Taguan. 

C a r a c t è r e s . — Le taguan {fig. 27) est u n des 
é c u r e u i l s volants les plus connus et la plus grande 
e spèce de toute la f a m i l l e ; i l a à peu p r è s la ta i l le 
d u chat domest ique. Son corps mesure 66 cent . , 
sa queue 58, et sa hauteur à l ' é p a u l e est de 22 cent. 
I l a le corps a l l o n g é ; le cou cour t ; la t ê t e pe
t i t e ; le museau ob tus ; les oreilles courtes, larges, 
d r e s s é e s , pointues ; les yeux grands et saillants ; 
les pattes de d e r r i è r e notablement plus longues 
que celles de devant ; les doigts des pattes a n t é -
r ieures , e x c e p t é le pouce q u i est rud imenta i re , 
a r m é s d'ongles courts , r e c o u r b é s , pointus ; la 
queue longue, pendante et couverte de poils épa i s 
et t ou f fus ; les poils du corps et des membres 
sont courts, s e r r é s , aplatis, grossiers, sur tout sur 
le dos ; ceux de la membrane a l i f o rme sont l ins , 
courts et f o n t p a r a î t r e cette membrane comme 
f r a n g é e . D e r r i è r e les oreilles se t rouve une peti te 
touf fe de poils d ' un b r u n f o n c é , et sur la joue 
est une verrue couverte de soies roides. Les mous
taches sont é g a l e m e n t roides et de moyenne lon
gueur. Comme chez tous les an imaux nocturnes, 
l 'œi l est s u r m o n t é de longs sourcils q u i servent à 

le p r o t é g e r . Le sommet de la t ê t e , le dos, la ra
cine de la queue sont m ê l é s de gris et de noir, 
les poils é t a n t les uns e n t i è r e m e n t noi rs , les au
tres à po in te grise. Les c ô t é s de la t ê t e et les 
bandes q u i descendent de la nuque sur les 
pattes de devant ont la cou leur d u dos, ou sont 
d 'un b r u n c h â t a i n ; la face est n o i r e , les oreilles 
sont d 'un b r u n c la i r , le ventre est blanc-gris 
sale, plus c la i r sur la l igne m é d i a n e . L a mem
brane a l i f o r m e est b r u n - n o i r ou b r u n - c h â t a i n à 
sa face s u p é r i e u r e , d 'un gris passant au jaune à 
sa face i n f é r i e u r e ; elle est b o r d é e de gr is . Les 
pattes sont d 'un b r u n c h â t a i n ou d ' un no i r roux ; 
la queue est no i re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e p t é r o m y s 
p é t a u r i s t e habite le con t inen t i n d i e n , Malabar, 
Malacca et le royaume de S iam. Les e s p è c e s de 
ce genre que l ' on t rouve dans les î l es de la Sonde, 
quoique t r è s - v o i s i n e s de cel le-ci , en sont cepen
dant b ien dist inctes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l f r é q u e n t e 
les f o r ê t s les plus é p a i s s e s , vit_seul ou avec sa 
femel le , do r t tou t le j o u r dans le c reux d'un 
arbre, en sort l a nu i t , g r i m p e , saute dans la 
c ime des arbres, et m o n t r e une a g i l i t é , une ra
p i d i t é , une assurance sans é g a l e s . D ' u n bond, i l 
peut passer d 'un arbre sur u n autre , n o n pas en 
l igne dro i te , i l est v r a i , mais en suivant une l i 
gne d é c l i v e de h a u t en bas. 

Dans ces circonstances, sa membrane a l i fo rme, 
q u ' i l t end en é c a r t a n t ho r i zon ta l emen t ses pattes, 
r e p r é s e n t e u n vaste parachute à l 'aide duquel 
H se sout ient . Sa queue l u i sert de gouvernai l . 
Comme certains singes, i l peut changer brusque
men t de d i r e c t i o n dans le saut. Ses mouvements 
sont si rapides, que l ' œ i l , d i t - o n , a de la peine à 
les su ivre . 

L ' o u ï e et la vue sont les sens les plus parfaits 
d u taguan. 

I l a b ien moins d ' in te l l igence , i l est b ien plus 
m é f i a n t et plus c r a i n t i f que les autres s c i u r i d é s . 
Le m o i n d r e b r u i t l u i f a i t p rendre la f u i t e . Cette 
crainte cont inuel le le me t assez à l ' a b r i des car
nassiers g r impeurs ; mais i l devient souvent la 
proie des grands oiseaux rapaces noc turnes qui 
le saisissent au b o n d , et contre lesquels i l est 
sans d é f e n s e . 

L a r a r e t é d u taguan exp l ique le peu que nous 
connaissons de ses m œ u r s . Les voyageurs on t 
peu doccasions de l 'observer, e l l e s i n d i g è n e s 
n on t pas grand'chose à en d i r e . 

C a p t i v i t é . - E n c a p t i v i t é , cet a n i m a l est u n 
ê t r e ennuyeux. I l est t r è s - t i m i d e , do r t t o u t le 
j o u r , s'agite b rusquement la n u i t , r o n * e les 
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planches de sa cage, et p é r i t au bou t de quelques 
j o u r s ou de quelques semaines, quelques soins 
qu 'on en prenne ; aussi ne l ' a - t -on jamais v u v i 
vant en Europe . 

LES POLATOUCHES — SC1UROPTERUS 

Die Flattereichhôrnen. 

Caractères. — Les polatouches, que l'on 
c o n n a î t aussi sous le n o m de Sciuroptères, et vu l 
ga i rement sous ce lu i d'Écureuils volants, ont 
comme les p t é r o m y s une membrane a l i f o rme 
velue, é t e n d u e de chaque cô t é d u corps d 'un 
membre à l 'autre en passant sur les flancs ; mais 
cette membrane se t e rmine au poignet par u n 
lobe a r rond i au l i e u de se prolonger en une 
pointe saillante ; leur t ê t e est plus e f f d é e ; les 
poils de leur queue sont i m p l a n t é s sur deux 
lignes ; et leurs molaires on t la f o r m e de celles 
des é c u r e u i l s . Quant à leurs autres c a r a c t è r e s , i l s 
ne d i f f è r e n t pas de ceux des p t é r o m y s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les po la tou-
ches se rencont ren t dans le n o r d de l 'Europe , de 
l 'Asie et de l ' A m é r i q u e . 

L ' o n en c o n n a î t plusieurs e s p è c e s . 

LE POLATOUCHE DE LA SIBÉRIE — SCIUROPTERVS 
SIBIRICVS. 

Der Ljutaga, das gemeine F lutter eichhorn. 

C a r a c t è r e s . — Cet an ima l (fig. 28), que les 
Russes n o m m e n t Ljutaga, est plus pet i t que notre 
é c u r e u i l . I l a 18 à 19 cent, de l ong , S à 6 cent, de 
haut , et sa queue mesure 16 cent. , y compris les 
poi l s . Les ind iv idus adultes p è s e n t rarement 
plus de 170 grammes. 

Son p o i l est é p a i s et m o u ; en é t é ; le dos est 
b r u n fauve ; la membrane a l i fo rme et la face 
externe des pattes sont d 'un gris b r u n f o n c é ; le 
ventre est blanc ; la face s u p é r i e u r e de la queue 
gris fauve, la face i n f é r i e u r e roux c la i r . Les poils 
de la par t ie s u p é r i e u r e d u corps sont gris-noir , 
et l eu r poin te est j aune fauve ; ceux de la part ie 
i n f é r i e u r e sont u n i f o r m é m e n t blancs. E n hiver , 
le po i l s'allonge, s ' épa iss i t , et le dos devient plus 
c l a i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce po la tou-
che habite encore main tenan t la par t ie septen
t r iona le de l 'Europe or ientale et toute la S i b é r i e . 
On le t r o u v a i t autrefois en Pologne, en L i t h u a -
n ie , en L i v o n i e , en F in lande et en Laponie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t dans 
les grandes f o r ê t s de bouleaux, et dans celles o ù 
a l te rnent les pins et les bouleaux. Ces derniers 

arbres paraissent n é c e s s a i r e s à l 'existence de cet 
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animal ; son pelage a la couleur de leur é c o r c e , 
comme celu i de notre é c u r e u i l a celle de Téco rce 
des pins et des sapins. 

L ' e s p è c e devient de plus en plus rare et elle a 
d é j à c o m p l è t e m e n t disparu de plusieurs en
droi ts o ù elle é t a i t autrefois t r è s - c o m m u n e . 

Comme le p t é r o m y s p é t a u r i s t e , le polatouche 
de S i b é r i e v i t seul ou par paires et ne qu i t t e pas 
les bois. I l do r t toute la j o u r n é e dans le creux 
d ' un t ronc d 'arbre, e n r o u l é sur l u i - m ê m e , la 
queue r a m e n é e par-dessus la t ê t e . I l en sort 
au c r é p u s c u l e , et c'est à ce m o m e n t que c o m 
mence sa v é r i t a b l e vie . I l est aussi leste que 
l ' é c u r e u i l ; i l g r impe à m e r v e i l l e , saute d é b r a n c h e 
en branche, et avec l 'aide de sa membrane a l i 
f o r m e f a i t des bonds de 20 à 25 m è t r e s d ' é t e n d u e . 
I l s ' é lève j u s q u ' à la plus haute branche et s ' é 
lance de l à sur les branches les plus basses d 'un 
autre arbre vo is in . On a c o m p a r é ces bonds à 
un vo l et avec raison. A terre, i l est aussi ma la 
d r o i t q u ' i l est agile sur les arbres ; sa marche 
est chancelante ; sa membrane a l i f o r m e , q u i l u i 
pend sur les c ô t é s en f o r m a n t des p l i s , le g ê n e 
dans sa course. 

I l se n o u r r i t des bourgeons, des jeunes pousses 
et des chatons d u bouleau : au besoin, i l se con
tente des pousses et des bourgeons des pins . I l 
s'assied pour manger, comme le f o n t les é c u 
reuils , et porte sa nou r r i t u r e à la bouche avec ses 
pattes de devant. I l a toutes les habitudes de 
notre é c u r e u i l , si ce n'est qu'elles sont absolu
men t nocturnes. I l est t r è s - p r o p r e , se nettoie 
sans cesse, et ne d é p o s e ses ordures q u ' à t e r re . 

A l ' e n t r é e de l 'h iver i l s 'endort, mais d 'un som
mei l i n t e r r o m p u ; les j ou r s o ù la t e m p é r a t u r e 
est u n peu plus douce, i l cou r t pendant quelques 
heures pour chercher de la n o u r r i t u r e . 

E n p r é v i s i o n de la mise bas, i l appropr ie u n 
de ses nids, ou le n i d a b a n d o n n é d 'un oiseau 
ceux pr inc ipa lement q u i sont construi ts dans le 

. t ronc creux d ' un arbre, et à la plus grande hau
teur possible. I l en r e m p l i t toute la cav i té de 
mousse, et en bouche avec soin l 'ouver ture . 

C!est dans ce n i d que la femel le m e t bas, en 
é t é , deux ou t rois petits. Ceux-ci naissent nus et 
aveugles, et pendant longtemps i ls ne peuvent 
se suff i re à e u x - m ê m e s . L e j o u r , la m è r e les en
veloppe dans sa membrane pour les r é c h a u f f e r 
et les al la i ter f ac i l emen t ; quand elle sort à la 
n u i t , elle a soin de les r ecouvr i r de mousse. Six 
j o u r s a p r è s l eur naissance, leurs incisives appa
raissent, mais ce n'est que d ix jours plus t a r d 
que leurs yeux s 'ouvrent, et que leurs poils 
commencent à pousser. Plus t a r d , la m è r e les 
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Fig.. 28. Le Pola touche de la Sibérie. 

e m m è n e avec elle, mais pendant longtemps elle 
revient passer le j o u r dans le m ê m e n i d , et s'y 
reposer en toute s û r e t é . E n h iver , ces animaux 
se r é u n i s s e n t plusieurs ensemble pour con
s t ru i re u n grand n i d dans lequel i ls habi tent en 
c o m m u n . 

Chasse. — Sa peau mince , à poils mous, ne 
consti tue qu 'une mauvaise f o u r r u r e , q u i n'est 
e s t i m é e que des Chinois ; n é a n m o i n s on chasse 
act ivement cet a n i m a l , sur tout en h iver . On le 
prend dans des lacets et dans des trappes. Ses 
e x c r é m e n t s , a m a s s é s en grande q u a n t i t é au pied 
d lun arbre , trahissent sa p r é s e n c e ; sans cet i n 
dice, i l serait d i f f i c i l e de l 'apercevoir à cause de 
la c o n f o r m i t é de la teinte de son pelage avec la 
couleur de l ' é c o r c e . 

C a p t i v i t é . — Le polatouche de la S i b é r i e ne 
supporte pas longtemps la c a p t i v i t é . On ne peut 
l u i donner une n o u r r i t u r e q u i remplace celle 
q u ' i l a en l i b e r t é ; i l est, en out re , t r è s - d é l i c a t . 
On a cependant p u en conserver quelques-uns 
pendant longtemps, et l ' on en a v u q u i é t a i e n t ap
p r ivo i sés j u s q u ' à u n cer ta in p o i n t . 

LE POLATOUCHE ASSAPAN — SCIUROPTERUS 
VOLVCELLA. 

Der Assapan, The Assapan. 

Caractères. — L'assapan représente en Amé
r ique le genre polatouche. C'est une des plus 
petites e s p è c e s de ce genre ; i l n'a que 14 cent. 
de long , et sa queue en mesure 11 ; i l se dis
t ingue par sa t ê t e t r è s - g r o s s e , ses yeux grands, 

noirs et saillants. Son pelage m o u et fin est d'un 
j aune b r u n â t r e , m ê l é de gris à la face s u p é r i e u r e 
d u corps ; i l est plus c la i r sur les c ô t é s d u cou, 
d ' u n blanc d 'argent aux pattes, et blanc sur le 
ventre ; la queue est d 'un gris c e n d r é à reflets 
bruns ; la membrane a l i f o r m e est b o r d é e de noir 
et de blanc ; le t o u r des yeux est d ' u n gris noi
r â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet animal 
habite les f o r ê t s des r é g i o n s chaudes et t e m p é r é e s 
de l ' A m é r i q u e septentr ionale. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t Comme 
le p r é c é d e n t ; se f a i t u n g rand n i d en feuilles 
s è c h e s , q u ' i l é t a b l i t dans u n t r o n c d 'arbre creux, 
et dans lequel des bandes e n t i è r e s do rmen t en
semble. 

C a p t i v i t é . — P r i s j eune , l'assapan s'apprivoise 
fac i lement . 

LES ÉCUREUILS - SC1URUS. 

Die Eichhôrnen. 

Les écureuils proprement dits ont été subdivisés 
en plusieurs groupes, plus o u m o i n s dist incts, 
d ' a p r è s des c a r a c t è r e s t i r é s de l eu r pelage et de 
leur d e n t i t i o n . Mais leurs m œ u r s sont les m ê m e s , 
d u moins p o u r toutes les e s p è c e s arbor icoles . 

C a r a c t è r e s . — Les é c u r e u i l s p r o p r e m e n t dits 
on t le corps a l l o n g é ; l a queue l o n g u e , t o u f f u e , 
les poils parfois p l a c é s sur deux rangs ; les orei l les 
assez longues; u n p o u c e r u d i m e n t a i r e aux pattes 
de devant, couver t par u n o n g l e ; de chaque c ô t é 



de la m â c h o i r e , quatre molaires , au moins chez 
l 'adul te , les jeunes an imaux en ayant c i n q . 

L'ÉCUREUIL COMMUN — SCIURUS VVLGJRIS 

Bas gemeine Eichhom, The Squirrel. 

L'écureuil commun est le type du genre et de 
toute la f a m i l l e . 

C'est u n des rares rongeurs q u i soient l ' a m i de 
l ' homme. Nous aimons tous, jeunes et vieux, à 
le rencontrer dans l a f o r ê t . M a l g r é quelques i n 
c o n v é n i e n t s , c'est u n compagnon a g r é a b l e . Les 
p o è t e s de l ' a n t i q u i t é l 'ont c h a n t é . Les Grecs l 'on t 
d é j à c a r a c t é r i s é en l u i donnant ce beau n o m par 
lequel la science d é s i g n e main tenant t o u t le groupe 
auquel i l appar t ient . A ce n o m , q u i signifie : 
« Celui q u i s 'ombrage avec saqueue, » on se f igure 
i m m é d i a t e m e n t ce pe t i t an ima l v i f et éve i l l é , 
assis au hau t d'une branche, en t r a i n de casser 
une no ix . Les p o è t e s modernes e u x - m ê m e s ont 
c é l é b r é la gloi re de l ' é c u r e u i l . Qu i , en Al lemagne , 
ne c o n n a î t les beaux vers de R i i cke r t (1) ? 

Du naissant univers quand souriait l'aurore,, 
Sous les bosquets fleuris, écureuil, je vécus; 
Si les beaux jours d'Éden, hélas ! sont disparus, 
Leur souvenir me charme et me consolé encore. 

Fils de roi, si gentil sous ton fauve manteau, 
Lestement tu parcours ton verdoyant domaine, 
Ton trône est chancelant et le vent s'y promène, 
Mais peut-il ébranler le chêne, ton château ! 

(1) Ruckert, Traduction inédite de M. Ch. Meaux Saint-
Marc. 

BRËHM. 

Un diadème d'or ne pare point ta tête : 
Ta grâce l'embellit d'un plus simple ornement; 
Pour l'ombrager, ton art recourbe savamment 
Le panache ondoyant de ta queue en trompette. 

Sur l'espoir du printemps, sur le bourgeon nouveau 
Caché dans son étui, ta dent lève une dime, 
Puis d'un bond tu franchis l'aérienne cime 
Où dans son nid jaseur ton œil guette l'oiseau. 

Tu n'as fait aucun bruit : pourtant toute la bande 
Des chanteurs emplumés s'envole sur tes pas, 
Et d'un concert flatteur approuvant tes ébats, 
Ils égayent tes jeux avec leur sarabande. 

L'automne si prodigue au loin répand ses dons ; 
Aux faînes, glands et noix tu fais joyeuse fête, 
Puis, mollement couché, tu laisses sur ta tête, 
Du soleil déclinant glisser les doux rayons. 

C'est le temps où sa feuille au chêne est arrachée ; 
Tu la suis dans sa chute, et, ravissant aux bois 
Cette dépouille chère, en tapisses tes toits, 
Lieux charmants où fleurit sa jeunesse attachée. 

Ton nid, palais d'hiver, de la bise bercé, 
Se défend par tes soins contre vents et froidure ; 
D'ailleurs t'enveloppant d'une double fourrure, 
Tu braves sans effort l'aquilon repoussé. 

Les grands combats des vents sont prévus avant l'heure; 
Et chaudement tapi dans un logis bien clos, 
Tu ris de leur courroux, plus tranquille et dispos 
Qu'un monarque enfermé dans sa noble demeure. 

Comme le tien, mon cœur, à l'automne, est tenté 
D'amasser au dehors et rentrer sous ma tente, 
De mon foyer décent la flamme me contente, 
Mais ai-je, comme toi, ma pleine liberté ? 

Qu'ajouter à pareille description ! 

I l - 107 
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C a r a c t è r e s . — Quelques mots suffisent pour 
d é c r i r e l ' é c u r e u i l {fig. 29). I l a 25 cent, de long , 
10 cent, de hau t ; et sa queue mesure 22 cent. I l 
p è s e environ 250 grammes. Sa queue est t o u f f u e , 
les poils en sont d i sposés sur deux rangs ; ses 
oreilles sont s u r m o n t é e s d 'un pinceau de longs 
poils ; la plante des pieds est nue. 

Sa couleur change avec les c l imats , avec les 
saisons, et selon les ind iv idus . 

E n é t é , toutes les parties s u p é r i e u r e s sont d ' un 
b r u n roux , m ê l é de gris sur la t ê t e ; la gorge, la 
po i t r ine et le ventre sont blancs. 

E n hiver , dans nos c l imats , le dos est b r u n -
r o u x m ê l é de g r i s , le ventre blanc ; en S i b é r i e 
et dans le n o r d de l 'Europe, le pelage d 'h iver est 
gris , sans aucun ref le t roux , tandis que le pe
lage d ' é t é est le m ê m e que celui de notre é c u r e u i l . 

On rencontre parfois des é c u r e u i l s n o i r s , 
dont quelques naturalistes ont v o u l u fa i re une 
v a r i é t é , mais à t o r t , car souvent p a r m i les petits 
d 'une m ê m e p o r t é e , on en trouve q u i sont les 
uns roux , les autres noirs . I l est rare d 'en ren
contrer q u i soient ou blancs, ou t a c h e t é s de 
blanc et q u i aient la queue blanche. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' é c u r e u i l 
vulgaire se t rouve en Grèce et en Espagne aussi 
b i en qu'en S i b é r i e et en Laponie . I l est r é p a n d u 
dans toute l ' E u r o p e ; i l s ' é t e n d à travers l 'Oura l 
et le Caucase j u s q u ' à l 'Al ta ï et l 'Asie centrale. L a 
r é g i o n des arbres d é t e r m i n e son cercle de dis
pers ion, i l ne manque dans aucune f o r ê t . I l 
n'est cependant pas par tout et t ou jou r s é g a l e 
men t c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Sans é m i -
grer r é e l l e m e n t , l ' é c u r e u i l vulgaire entreprend 
n é a n m o i n s de grands voyages. I l p r é f è r e les 
grandes f o r ê t s sombres, s è c h e s et c o m p o s é e s 
d'arbres verts. I l f u i t l ' h u m i d i t é et le t rop grand 
j o u r . Lorsque les f r u i t s et les no ix sont m û r s , 
i l p é n è t r e dans les j a r d i n s , q u i sont c o n t ï -
gus à la f o r ê t , ou n 'en sont s é p a r é s que par des 
buissons. I l s ' é t ab l i t sur tout dans les f o r ê t s de 
pins , q u i l u i fournissent une nou r r i t u r e abon
dante. I l a o rd ina i rement une ou plusieurs de
meures. Souvent i l se loge tempora i rement dans 
des nids a b a n d o n n é s de corbeaux, d ' é p e r v i e r s ou 
de t ou t autre oiseau de proie ; mais l 'habi ta t ion 
dans laquelle i l passe la n u i t , où i l se met à l ' ab r i 

d u mauvais temps, o ù la femel le d é p o s e ses peti ts , 
i l l ' éd i f ie de toutes p i è c e s , en emprun tan t ce
pendant la p lupa r t des m a t é r i a u x q u ' i l f a i t en
t re r dans sa cons t ruct ion à des nids d'oiseaux. 

On a d i t que chaque i n d i v i d u avait au moins 
quatre retraites ; cependant on n'a p u en d é t e r 

m i n e r le nombre avec cer t i tude , et j e crois que 
ce nombre varie c o n s i d é r a b l e m e n t . Parfois l ' é cu 
r e u i l s ' é t ab l i t dans les cav i t é s que l u i o f f r e n t les 
t rous des arbres. 

Le n i d de l ' é c u r e u i l vulgai re est i n t e l l i g e m 
ment et assez ar t i s tement cons t ru i t . Le f o n d de 
ce n id est d i s p o s é c o m m e le f o n d d 'un n i d d ' o i 
seau, et u n d ô m e de b û c h e t t e s , l é g è r e m e n t co
n ique , assez é p a i s pour s'opposer au passage de 
l 'eau de p l u i e , le su rmonte : i l a donc dans son 
ensemble la plus grande analogie avec u n n i d de 
p ie . L ' e n t r é e pr inc ipa le se t rouve à la par t ie i n 
f é r i e u r e , d u c ô t é d u soleil levant ; vers l ' e x t r é 
m i t é o p p o s é e , dans l ' é p a i s s e u r d u d ô m e , par 
c o n s é q u e n t , une pet i te ouver ture est m é n a g é e 
pour la f u i t e de l ' an ima l en cas de surprise. 
L ' i n t é r i e u r est m o l l e m e n t r e m b o u r r é avec de la 
mousse. A u dehors, se t rouven t des branches 
sol idement e n t r e l a c é e s . S i l ' é c u r e u i l rencontre 
un v ieux n i d de p ie , c o m m e la besogne est en 
part ie fai te , i l l 'adopte et se borne seulement alors 
à l ' appropr ier à ses besoins. • 

L ' é c u r e u i l est sans con t red i t u n des ornements 
de nos f o r ê t s . Par le beau temps, i l est continuelle
men t en m o u v e m e n t ; i l cour t , va, v i en t sur les 
arbres, descend, remonte en g r i m p a n t , et t ou t 
cela pour chercher sa n o u r r i t u r e et souvent par 
simple passe-temps. I l es t , l 'onpeut d i re , le singe de 
nos f o r ê t s , et rappel le dans b ien des c i rcons tan
ces cet an imal capr ic ieux des pays t r op i caux . Sa 
v ivac i té et son ag i l i t é sont ext raordinai res . Bien 
peu d'autres m a m m i f è r e s sont t ou jou r s aussi 
éve i l lés , aussi act i fs . I l cour t et saute d'arbre en 
arbre, de c ime en c i m e , de branche en b ranche ; 
m ê m e à te r re , o ù i l est é t r a n g e r , i l cour t avec 
r a p i d i t é . I l ne marche n i ne t r o t t e , mais i l s'a
vance par bonds ; u n ch ien a de la peine à l 'at
traper, et u n h o m m e do i t b i e n t ô t abandonner sa 
poursui te . C'est p r i n c i p a l e m e n t quand i l g r impe 
que se m o n t r e toute son a g i l i t é . I l glisse le long 
des troncs d'arbres avec une s û r e t é et une r ap i 
d i t é incroyables. Ses ongles longs et aigus l u i sont 
dans cette circonstance d ' u n t r è s - g r a n d secours. 
Pour g r imper , i l se c ramponne des quat re pattes à 
l ' é c o r c e , p r end u n é l a n , s 'accroche plus h a u t ; et 
ainsi successivement; mais ses bonds se suivent 
si rapidement , qu 'on a de la peine à saisir les 
temps d ' a r r ê t . On d i r a i t que l ' a n i m a l glisse le 
long de l ' a rbre ; et, pendant q u ' i l g r i m p e ainsi , 
i l p r o d u i t u n b r u i t de f r o t t e m e n t c o n t i n u q u ' o n 
entend d'assez l o i n . D 'o rd ina i r e , l ' é c u r e u i l g r i m p e 
j u s q u ' à la c ime de l ' a rbre ; a r r i v é là , i l c o u r t j u s -
q u ' à l ' e x t r é m i t é d 'une branche, et saute sur u n 
autre arbre , en f ranchissant une distance de 
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4 à 5 m è t r e s , mais tou jour s dans une d i rec t ion 
oblique de haut en bas. Sa queue l u i est t r è s -
ut i le pour sauter. Des é c u r e u i l s captifs auxquels 
on la coupe, f o n t des sauts m o i t i é moins é t e n d u s 
que ceux qu ' i l s peuvent e x é c u t e r . Les pattes 
ne rendent pas à l ' é c u r e u i l les m ê m e s ser
vices que les mains aux singes ; n é a n m o i n s elles 
l u i suff isent pour se t en i r sur les branches les 
plus vacillantes. Jamais i l ne tombe à terre , n i 
ne f a i t u n faux pas. A u m o m e n t o ù i l a t te in t 
l ' e x t r é m i t é d'une branche, i l la saisit sol idement, 
r é s i s t e au ba lancement , et cour t avec g r â c e 
et ag i l i t é vers le t ronc de l 'arbre. L 'eau l u i est 
t r è s - d é s a g r é a b l e , et cependant i l nage t r è s - b i e n . 
On a d i t que, quand les circonstances le f o r ç a i e n t 
à traverser l 'eau, i l se servait d 'un morceau d ' é -
corce comme d 'un canot, et que sa quene re
levée l u i tenai t l i e u à la fois de m â t et de voi le . 
Mais ce n'est là qu 'une de ces fables r id icules 
p r o p a g é e s par des é c r i v a i n s t rop c r é d u l e s : l ' é cu 
r e u i l , lorsque la n é c e s s i t é l ' y obl ige, nage comme 
les autres rongeurs. 

Les grains, les bourgeons, les jeunes pousses 
des arbres, les baies, les graines, les c ô n e s des 
pins et des sapins, f o r m e n t le f o n d de la n o u r r i 
t u re de l ' é c u r e u i l . A p r è s avoir d é t a c h é de sa 
t ige u n c ô n e de p i n , i l s'assied sur ses pattes de 
d e r r i è r e , por te le c ô n e à sa bouche avec ses 
pattes de devant, le tourne et le re tourne, coupe 
une à une les éca i l l e s q u i couvrent les amandes, 
s'empare successivement de celles-ci, avec sa 
langue, à mesure qu'elles se mont ren t , et les ou
vre pour en d é v o r e r le contenu. 11 est t r è s - g r a 
cieux quand i l peut se p rocure r en q u a n t i t é suf
fisante son mets f a v o r i , les noisettes. I l visite les 
buissons de coudriers , chois i t les f r u i t s les plus 
m û r s , prend.dans une grappe une noisette, la d é 
pou i l l e , la saisit entre ses pattes de devant, en perce 
la coqu i l l e de quelques coups de dent , la tourne 
entre ses pattes t r è s - r a p i d e m e n t , j u s q u ' à ce que 
la noisette se fende en deux, et en re t i re l 'a
mande q u ' i l broie entre ses molaires . L ' é c u r e u i l 
m â c h e longuement ses a l imen t s , et ne les 
amasse pas dans ses joues, comme le f o n t beau
coup d'autres rongeurs . I l mange encore des 
feui l les de m y r t i l l e s , d 'airelles, des graines d ' é 
rable, de sureau, des champignons , des t ruf fes 
m ê m e , d ' a p r è s Tschud i . I l ne mange pas les 
f r u i t s et ne s'attaque à eux que pour avoir le 
noyau ou les graines. T i e n t - i l une p o m m e ou 
une po i re , i l en rejet te toute la chair p o u r en man
ger seulement les p é p i n s . I l est t r è s - f r i a n d d ' œ u f s ; 
i l p i l l e les n ids , mange les petits oiseaux, s'attaque 
m ê m e aux parents. Lenz enleva u n j o u r à u n 

é c u r e u i l une grive adul te , q u i n ' é t a i t pas ma
lade, et q u i s 'enfui t au l o i n d è s qu'el le f u t mise 
en l i b e r t é . Les amandes a m è r e s sont u n poison 
pour l ' é c u r e u i l ; deux suffisent pour le tuer . 

On pou r r a i t c ro i re , d ' a p r è s ses a p p é t i t s , que 
l ' é c u r e u i l est u n an ima l t r è s - n u i s i b l e ; i l n 'en est 
r i en cependant. I l d é t r u i t , sans doute ; mais ses 
d é g â t s ne sont sensibles que là o ù i l se t rouve en 
t r è s - g r a n d e s t roupes; chez nous, les p r é j u d i c e s 
q u ' i l peut causer sont ins igni f iants . 

Quand la nou r r i t u r e abonde, l ' é c u r e u i l se met 
à amasser des provisions pour les temps de 
disette. I l é t a b l i t ses greniers dans les fentes o u 
les creux des troncs d'arbres et des racines, dans 
des t rous q u ' i l f a i t en terre , sous des buissons, 
sous des pierres, dans l ' u n de ses nids , et va 
chercher quelquefois f o r t l o i n les substances q u ' i l 
y entasse. Cet ins t inc t mon t re combien cet ani 
m a l est sensible aux variations de t e m p é r a t u r e . 
Par le beau temps, lorsque le soleil est plus 
chaud que de cou tume, l ' é c u r e u i l do r t pendant 
la grande chaleur, et ne qu i t te son n i d que le 
m a t i n ou le soir ; mais ce q u ' i l redoute p lus en
core que la chaleur, ce sont les pluies, les orages, 
les t e m p ê t e s , les tourmentes de neige. I l pres
sent les changements de temps. Une demi -
j o u r n é e avant l 'orage, i l mon t r e d é j à son i n 
q u i é t u d e , en sautant sans cesse dans les b r a n 
ches, et en faisant entendre u n s i f f l ement par
t i cu l i e r , q u ' i l ne pousse que quand i l est a g i t é . 
Dès que les premiers signes d u mauvais temps 
se manifestent , chaque é c u r e u i l se ret i re dans sa 
demeure; souvent plusieurs se r é u n i s s e n t dans u n 
m ê m e n i d . Si le vent v ien t d u c ô t é o ù se t rouve 
l 'ouverture d u n i d , l ' an ima l bouche soigneuse
men t cette ouver ture et, d é s o r m a i s à l ' a b r i , i l 
reste en repos, t r anqu i l l emen t e n r o u l é sur l u i -
m ê m e . I l peut garder ce repos pendant des j o u r s ; 
mais, enf in , la f a i m le fa i t sor t i r et i l va à l ' u n de 
ses greniers chercher des provis ions. 

U n mauvais au tomne est fa ta l aux é c u r e u i l s , en 
ce q u ' i l les e m p ê c h e de ramasser leurs provisions 
d 'hiver . S i u n pare i l automne est suivi d ' u n hiver 
r igoureux , beaucoup p é r i s s e n t , car les neiges, en 
recouvrant la p lupa r t de leurs greniers, les p r i 
vent de leurs ressources; aussi t rouve- t -on par-ci 
p a r - l à , u n é c u r e u i l m o r t dans son n i d ; d'autres 
tombent é p u i s é s d u haut des arbres ou n 'ont 
plus la force d ' é c h a p p e r aux martes. Dans les f o 
r ê t s de c h ê n e s et de h ê t r e s , les é c u r e u i l s sont 
dans de mei l leures condi t ions ; i ls peuvent en
core rencontrer des f a î n e s et des glands sur les 
arbres, et, en é c a r t a n t la neige, en d é c o u v r i r 
su f f i samment pour leurs besoins. 
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A la t o m b é e de la n u i t , l ' é c u r e u i l se re t i re dans 
son n i d , et y dor t jusqu 'au lever du j o u r ; i l sait 
cependant se t i r e r d 'affaire dans l ' o b s c u r i t é , 
comme Lenz en a é t é t é m o i n . Par une n u i t t r è s -
obscure, i l se r end i t dans la f o r ê t , avec deux 
journal iers por tan t une longue é c h e l l e q u ' i l fit 
dresser contre u n arbre o ù se t rouvai t u n n i d de 
jeunes é c u r e u i l s : le t ou t se fit aussi silencieuse
men t que possible. Les deux journa l ie r s r e s t è r e n t 
au pied de l ' é c h e l l e , avec une lanterne, et Lenz 
monta . A peine eut - i l t o u c h é le n i d , que les ani
maux s ' é c h a p p è r e n t avec la r a p i d i t é d u ven t ; 
deux g r i m p è r e n t au haut de l ' a r b r e , u n des
cendit , u n t r o i s i è m e s ' é l a n ç a d ' un bond par te r re , 
et en u n instant tou t redevint si lencieux. 

L o r s q u ' i l est e f f r a y é , l ' é c u r e u i l pousse u n c r i 
p e r ç a n t , que l ' on peut expr imer par « douck, 
douck; » s ' i l est content o u c o l è r e , i l f a i t entendre 
u n m u r m u r e q u ' i l est d i f f i c i l e de rendre . I l ma
nifeste de la j o i e ou de l ' exc i ta t ion par une sorte 
de s i f f lement . 

L ' é c u r e u i l est plus in te l l igent que les autres 
rongeurs . Tous ses sens sont d é v e l o p p é s , sur tout 
la vue, l ' ou ï e et l 'odorat . Quant au toucher g é 
n é r a l , i l do i t aussi ê t r e t r è s - f in : on ne pou r r a i t 
expr imer au t rement le pressentiment q u ' i l a des 
changements de temps. Sa m é m o i r e , la ruse avec 
laquelle i l d é r o u t e ses ennemis, sont des p reu 
ves de son in te l l igence . L o r s q u ' i l cherche u n 
refuge sur u n arbre, i l a la p r é c a u t i o n de tou jours 

g r i m p e r d u c ô t é o p p o s é à ce lu i par leque l arrive 
son ennemi ; i l se glisse dans les branches, m o n 
t re au plus sa t ê t e , se d i s s imule , se t ap i t , fa i t 
preuve, en u n m o t , de beaucoup de j ugemen t . 

Les vieux é c u r e u i l s s 'accouplent une p r e m i è r e 
fois en mars ; les jeunes sont u n peu moins p ré 
coces. D i x m â l e s , et plus que lquefo i s , se rassem
blent au tour d 'une femel le et se l i v r e n t en son 
honneur des combats sanglants. L a f eme l l e se 
donne au vainqueur , et reste quelque temps avec 
l u i . Quatre semaines a p r è s , elle m e t bas dans celui 
de ses nids q u i est le m i e u x s i t u é , le plus molle
men t r e m b o u r r é , de t ro i s à sept pet i ts , q u i res
tent aveugles pendant neu f j o u r s et qu 'e l le soi
gne avec tendresse. E l l e s ' é t a b l i t de p r é f é r e n c e 
dans les creux des troncs d'arbres, et quelque
fo is , d ' a p r è s Lenz, dans ceux que des é t o u r n e a u x 
ont choisis pour y fa i re l eu r n i d . E l l e l 'appro
pr ie à ses besoins, en le garnissant de sub
stances molles et en rendant son e n t r é e plus 
fac i le . 

« Avant la naissance des p e t i t s , et pendant 
qu ' i ls te t tent , d i t L e n z , les parents j o u e n t au
tou r d u n i d . Lorsque les peti ts commencen t à 
sor t i r , ce sont, par le beau temps, des j e u x , des 
sauts, des agaceries, des chasses, des m u r m u r e s 
des s i f f l emen t s ; cela dure c i n q j o u r s , puis t ou t 
d 'un coup la jeune f a m i l l e d i s p a r a î t , é m i g r é 
dans la f o r ê t voisine. » Si on la t roub le dans ses 
fonct ions de nour r i ce , la m è r e por te ses pet i ts 
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dans un autre n i d , souvent t r è s - é lo igné d u p re 
m i e r . I l f au t donc beaucoup de prudence pour 
prendre de jeunes é c u r e u i l s , et ne jamais visi ter 
u n n i d sans ê t r e cer ta in de pouvoi r enlever la 
n i c h é e . 

Les petits sont nourr i s par leurs parents, pen
dant quelque temps encore a p r è s leur sevrage ; 
puis i ls sont a b a n d o n n é s à e u x - m ê m e s , et le m â l e 
et la femel le s 'accouplent de nouveau. 

E n j u i n , la femel le met bas pour la seconde 
fo is , u n nombre de petits mo ind re que la pre
m i è r e . Quand ceux-ci sont assez grands pour 
l 'accompagner, elle r e j o i n t souvent avec eux 
ceux de sa p o r t é e p r é c é d e n t e , et on rencontre 
toute la bande, c o m p o s é e de douze à seize i n d i 
v idus , j o u a n t et explo i tan t le m ê m e canton de la 

f o r ê t . 
I n d é p e n d a m m e n t de Thomme , T é c u r e u i l a 

b i en d'autres ennemis, et la mar te est p a r m i eux 
le plus redoutable . Souvent aussi i l devient la 
proie de quelques-uns de nos oiseaux rapaces 
nocturnes. I l é c h a p p e p lus f ac i l ement à la dent 
d u renard , en gagnant le haut d 'un arbre , et aux 
serres d u m i l a n , de l ' é p e r v i e r , en montan t r a p i 
dement en spirale autour d'une branche ; ou 
b ien encore i l t rouve son salut dans le p remie r 

t r o u q u ' i l rencontre . I l en est au t rement avec la 
marte : celle-ci g r impe aussi bien que sa v i c 
t ime ; elle la sui t pas à pas, dans la c ime des ar 
bres, aussi b ien q u ' à ter re , et p é n è t r e dans les 
trous où elle cherche u n re fuge . L ' é c u r e u i l a 
beau f u i r en poussant des s iff lements d'angoisse, 
le carnassier est t ou jour s à ses trousses, r ival isant 
d ' ag i l i t é avec l u i . L a seule chance q u i l u i reste 
est de sauter d u haut de l ' a rbre à ter re , de ga
gner u n autre arbre et de recommencer le m ê m e 
j e u tan t que dure la poursui te . C'est aussi ce q u ' i l 
f a i t . On le voi t , d e v a n ç a n t de bien peu la mar te , 
gagner la c ime d 'un arbre, g r i m p e r avec une 
r a p i d i t é incroyable , en d é c r i v a n t des spi ra les , 
et, au m o m e n t o ù son ennemi va le saisir, s ' é 
lancer dans l ' a i r les quatre membres é t e n d u s , 
f r a n c h i r l'espace en d é c r i v a n t une courbe , et, 
a u s s i t ô t a r r i v é à terre , c o u r i r à la recherche 
d'une cachette inaccessible à son ennemi . S'il 
ne peut en rencontrer , la mar te le poursui t j u s 
q u ' à ce q u ' i l succombe. 

Les jeunes é c u r e u i l s , moins r u s é s , moins e x p é 
r i m e n t é s , moins agiles que les v ieux, sont b i en 
plus que ceux-c i e x p o s é s au danger. U n bon 
g r impeur peut at t raper les jeunes é c u r e u i l s . 
Lorsque j ' é t a i s enfant , j e me suis a m u s é avec mes 
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camarades à les chasser. Nous g r impions sur les 
arbres, et l ' i n d i f f é r e n c e avec laquelle ils nous 
laissaient approcher causait leur perte. Quand 
nous pouvions atteindre la branche où ils é t a i e n t 
assis, c'en é ta i t f a i t de leur l i b e r t é . Nous agitions 
cette branche de toutes nos forces, et l ' é c u r e u i l , 
q u i ne songeait q u ' à se bien t en i r , nous laissait 
approcher; toujours agitant la branche et t o u 
jours a v a n ç a n t , nous finissions en f in par at teindre 
l ' an imal et par nous en emparer. Nous ne regar
dions pas à u n coup de dent, nos é c u r e u i l s ap
pr ivo isés nous en donnaient d é j à t an t 1 

Chasse. — A u x bords de la L é n a , les paysans, 
à par t i r des premiers j o u r s de m a i ju squ ' au m i 
l i eu d 'avr i l , ne s'occupent que de la chasse 
des é c u r e u i l s , et l 'on dresse pour cette chasse 
plus de m i l l e p i è g e s . Ceux-ci consistent tou t 
s implement en deux planches entre lesquelles se 
t rouve u n morceau de bois d r e s s é vert icalement , 
auquel est a t t a c h é u n peu de poisson g â t é . 
L ' é c u r e u i l , en touchant à l ' a p p â t , f a i t tomber le 
morceau de bois, et la planche s u p é r i e u r e , n ' é t a n t 
plus soutenue, tombe et l 'assomme. Les Ton-
gouses le tuen t avec des f l è ches é m o u s s é e s pour 
ne pas endommager sa peau. 

Dans le N o r d , c'est à l ' e n t r é e de l 'h iver , au mo
ment o ù les é c u r e u i l s entreprennent en masse et 
r é g u l i è r e m e n t des voyages assez longs, des m o n 
tagnes vers les plaines, que leur chasse est le plus 
facile et le plus product ive . Dans nos c o n t r é e s 
nous tuons l ' é c u r e u i l à coups de f u s i l , quand 
nous voulons nous le p rocu re r ; m a i s , à vra i 
d i re , ce n'est là qu 'une chasse accidentelle et peu 
destructive. L ' a m o u r que nous portons à notre 
gai singe d u N o r d nous le f a i t é p a r g n e r . 

C a p t i v i t é . — L a p r o p r e t é de l ' é c u r e u i l est 
remarquable et le rend u n des rongeurs les plus 
a g r é a b l e s en c a p t i v i t é . Dès que l ' an imal est t r a n 
q u i l l e , i l se l è c h e et se nettoie sans cesse.En l i b e r t é 
on ne trouve jamais ses e x c r é m e n t s dans son n i d ; 
i l les d é p o s e t ou jou r s au pied de l 'arbre. Aussi 
peut-on ten i r u n é c u r e u i l dans la chambre, et 
l 'y ' t ient-on souvent. On prend à cet effet des 
petits au n i d , que l ' on n o u r r i t d 'abord avec du 
pain et du la i t . Si l 'on a une chatte de bon ca
r a c t è r e , on l u i donne à al lai ter les jeunes é c u 
reui ls , et ce t ra i t ement leur convient à mer
vei l le . J 'ai d é j à d i t combien la chatte se p r ê l e 
volontiers à cette t â c h e , et j e r é p è t e encore qu 'on 
ne peut vo i r u n spectacle plus gracieux que ce lu i 
de ces deux animaux, si d i f f é r e n t s , dans une telle 
i n t i m i t é . 

Pendant le jeune â g e , T é c u r e u i l est gai , v i f , 
t rès- inoffens i f , et se laisse volontiers cares

ser. I l r e c o n n a î t son m a î t r e , a r r ive à son appel. 
Mais, en vie i l l i ssant , i l devient m é c h a n t , i l mord , 
et ses dents sont assez for tes pour fa i re des bles
sures douloureuses et m ê m e parfois dangereu
ses. A u p r in t emps , su r tou t au m o m e n t du rut , 
H f au t se m é f i e r de ces an imaux . 

On ne peu t laisser u n é c u r e u i l l i b r emen t cou-
î r dans la maison ; i l flaire t o u t , f ou i l l e tout, 

ronge t o u t , vole t o u t . On le t i e n t dans une cage 
d o u b l é e en f e r -b l anc , et i l f au t avoir soin de 
l u i donner à ronger des objets q u i puissent user 
ses dents, sans q u o i elles pousseraient t r op , écor-
cheraient ses m â c h o i r e s , et l ' an ima l ne serait 
plus en é t a t de m â c h e r n i m ê m e de manger. On 
l u i l iv re , à cet effet , des n o i x , des pommes de 
p i n , des morceaux de bois m ê m e . C'est surtout 
en mangeant que T é c u r e u i l est le plus gracieux. 
I l p r end sa n o u r r i t u r e entre ses pattes de devant, 
choisi t l ' endro i t le plus convenable, s'y assied, 
r a m è n e la queue par-dessus sa t ê t e , regarde 
tou t autour de l u i pendant q u ' i l mange, et ne 
manque jamais , l o r s q u ' i l a fini, de s'essuyer le 
museau et les moustaches. 

Usages e t p r o d u i t s . — L ' é c u r e u i l f o u r n i t des 
four rures e s t i m é e s . Les plus belles viennent de 
S i b é r i e et de Lapon ie , et sont connues dans le 
commerce sous le n o m de petit-gris. L e ventre de 
pet i t -gr is est aussi t r è s - r e c h e r c h é . On exporte 
tous les ans de la Russie plus de deux mil l ions 
de peaux de pet i t -gr is ; la p lus grande part ie est 
e n v o y é e en Chine. Des poi ls de la queue on fait 
des pinceaux pour les peintres, et les gourmets 
es t iment la cha i r blanche, tendre , d é l i c a t e de 
T é c u r e u i l . 

Les anciens croyaient avoir dans le cerveau 
et la chai r de T é c u r e u i l des r e m è d e s p r é c i e u x , 
et, encore a u j o u r d ' h u i , c'est une croyance popu
laire dans b ien des endroi ts , q u ' u n é c u r e u i l mâ le 
b r û l é est le m e i l l e u r r e m è d e p o u r g u é r i r les 
chevaux, u n é c u r e u i l f emel le les j u m e n t s . Plus 
d ' un j o n g l e u r et d ' u n danseur de corde se croit 
à l ' ab r i d u vert ige en faisant usage de la poudre 
de cervelle d ' é c u r e u i l . 

Quelques espèces d'écureuils exotiques mé
r i t en t notre a t t en t ion . P a r m i elles, nous signa
lerons : 

L'ÉCUREUIL NOIR — SCIURUS NIGER. 

Das schwarze Eichhorn, The black Squirrel. 

Cette espèce, que nous représentons figure 30, 
ne serait, selon les uns, qu 'une s imple v a r i é t é de 
T é c u r e u i l gris (Sciurus cinereus), tandis q u ' i l 
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consti tuerait , pou r les autres , une e s p è c e dis
t inc te . T o u j o u r s est- i l que ces deux v a r i é t é s ne 
p r é s e n t e n t po in t de d i f f é r e n c e quant aux m œ u r s . 

C a r a c t è r e s . — L ' é c u r e u i l no i r est u n gracieux 
an imal , dont le corps mesure 36 cent, et la 
queue autant . Sa f o u r r u r e , mol l e et e s t i m é e , est 
d ' u n no i r b r i l l a n t ; quelques poils noirs se m o n 
t r en t sur le ventre. Sa queue est t o u f f u e , longue
m e n t po i lue et f o r m e un large gouvernai l . Avec 
l ' â g e , la p r e m i è r e mola i re s u p é r i e u r e tombe, en 
sorte que l ' an ima l f i n i t par ne plus en avoir que 
quatre de chaque c ô t é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On t rouve 
cette e s p è c e à la Caroline d u Sud, à la F lor ide et 
au Mexique . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' é c u r e u i l 
no i r est moins r é p a n d u que not re é c u r e u i l d 'Eu
rope, mais i l se m u l t i p l i e te l lement que l ' on a 
d û quelquefois entreprendre de vé r i t ab l e s cam
pagnes contre l u i . E n 1749, les plantations de 
m a ï s avaient a t t i r é une tel le q u a n t i t é de ces ani
maux , en Pensylvanie, que le gouvernement f u t 
f o r c é d ' é t a b l i r une p r i m e de t ro is pence par t ê t e 
d ' é c u r e u i l . Cette mesure eut son effet : en cette 
seule a n n é e ; on en tua u n m i l l i o n deux cent 
quatre-vingt m i l l e . James H a l l raconte que, dans 
t o u t l 'ouest de l ' A m é r i q u e septentrionale, les 
é c u r e u i l s se m u l t i p l i e n t en quelques a n n é e s à u n 
te l po in t qu ' i l s sont f o r c é s d ' é m i g r e r . I l s f o r 
men t alors de grandes bandes, analogues aux 
n u é e s de sauterelles, q u i s'avancent dans la direc
t i o n d u sud-ouest en p i l l a n t les champs, les j a r 
dins, et en d é v a s t a n t les f o r ê t s . Les montagnes, 
les r i v i è r e s sont impuissantes à les a r r ê t e r . I ls 
sont suivis par des troupes d'ennemis, et ce
pendant leur nombre ne p a r a î t pas d i m i n u e r . 
Les renards, les pu to is , les faucons, les oiseaux 
de proie nocturnes r ival isent avec l ' h o m m e pour 
d é t r u i r e ces bandes ; les enfants se r é u n i s s e n t 
le l o n g des r i v i è r e s , et y tuen t les animaux par 
centaines à mesure qu ' i l s passent d 'une rive 
à l 'autre . Chaque paysan en assomme le plus 
q u ' i l peut, et, m a l g r é cette des t ruc t ion , leurs 
rangs ne s ' é c l a i r c i s s e n t pas. A u commencement 
de leurs voyages, i ls sont gros et gras, mais , à me
sure qu ' i ls avancent, i ls se ressentent des fatigues 
et des pr ivat ions qu ' i l s é p r o u v e n t ; i ls deviennent 
malades, maigrissent et succombent en masse. 
L a nature e l l e - m ê m e se charge de les d é t r u i r e , ce 
que l ' homme seul serait impuissant à f a i r e . 

Tan t que le besoin de n o u r r i t u r e ne le force 
pas à é m i g r e r , l ' é cu reu i l no i r est u n an ima l v i f , 
éve i l l é , j o u a n t sans cesse avec ses semblables 
dans la c ime des arbres ; i l descend souvent vers 

les r i v i è r e s pour s'y r a f r a î c h i r . On a r e m a r q u é 
q u ' i l chois i t t ou jour s une branche q u i descend 
j u s q u ' à l 'eau ; q u ' i l s'y suspend, a t te in t la sur
face du l i qu ide , bo i t à longs t ra i t s , et se lave en
suite le museau avec ses pattes de devant, q u ' i l 
t rempe l 'une a p r è s l 'autre dans l 'eau. 

L'ÉCUREUIL ROI — SCIURVS M J XI MUS. 

Bas Konigseichhorn, The long-eared Squirrel. 

Caractères. — L'écureuil roi ou écureuil de 
Malabar (fig. 31), dont on a f a i t le type d 'un 
genre pa r t i cu l i e r sous le n o m de Funambulus, 
a u n pelage t r è s - v a r i a b l e , et les naturalistes 
ne sont pas d'accord sur la question de savoir 
si ces variations correspondent à des e s p è c e s 
ou à de simples v a r i é t é s . 

L ' a n i m a l adulte a env i ron u n d e m i - m è t r e de 
l o n g et 14 cent, de h a u t ; sa queue mesure 44 
ou 48 cent., y compr is les poils . I l a la t a i l l e 
d u chat domestique. Son por t est aussi é l é g a n t 
que ce lu i de notre é c u r e u i l . C'est le plus grand 
et l ' u n des plus beaux r e p r é s e n t a n t s de toute la 
f a m i l l e . Son p o i l est l o n g , m o u , abondant. Sa 
queue est épa i s se et t o u f f u e ; ses oreil les, courtes, 
arrondies, sont s u r m o n t é e s d 'un pinceau de poi ls 
longs. Le plus o rd ina i rement , toute la part ie 
s u p é r i e u r e du corps est d 'un no i r b r i l l a n t ; le 
m i l i e u d u dos et les flancs passent peu à peu au 
roux de r o u i l l e ou au rouge-cerise f o n c é ; la par t ie 
s u p é r i e u r e de la t ê t e et du cou, les pinceaux q u i 
surmonten t les oreilles, et une raie q u i descend 
de l 'orei l le sur le cou sont d ' u n r o u x v i f ; le 
ventre, la face externe des pattes et le museau 
sont d 'un jaune-ocre fauve ; une bande jaune , 
plus c la i re , va d'une orei l le à l ' au t re . 

Dans une v a r i é t é que quelques naturalistes con
s i d è r e n t comme e s p è c e , le dos est c h â t a i n v i f , le 
ventre b lanc-roux, ces deux couleurs é t a n t net
tement s é p a r é e s l 'une de l 'autre , sur les flancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l habi te le 
cont inent i n d i e n . On le t rouve sur tout sur la 
c ô t e de Malabar, et dans la p r e s q u ' î l e de Malacca. 
On Ta aussi s i g n a l é à Ceylan et à Java. I l p a r a î t 
sur tout habi te r les montagnes des Cardamomes 
et une par t ie des montagnes de Rhat . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' é c u r e u i l 
de Malabar est u n v é r i t a b l e an ima l arbor icole , et 
d iu rne , c o m m e l ' é c u r e u i l d 'Europe. I l se n o u r r i t 
de f r u i t s de toute e s p è c e , et a assez de puissance 
dans les m â c h o i r e s pour percer les no ix de coco. 
On p r é t e n d m ê m e q u ' i l p r é f è r e le l a i t que ces 
n o i x renfe rment à toute autre n o u r r i t u r e . I l en 
ronge l ' épa i s se et dure enveloppe, y p ra t ique u n 
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pet i t t r o u par lequel i l suce le l a i t ; a p r è s quo i 
i l abandonne le f r u i t , q u i reste suspendu comme 
s' i l n ' é t a i t pas a l t é r é . 

C a p t i v i t é . — Cet é c u r e u i l supporte fac i le 
men t la c a p t i v i t é ; on peut le conserver m ê m e 
en Europe . I l s'apprivoise b i e n t ô t et s'habitue à 
l ' h o m m e . I l f au t cependant t ou jou r s se ten i r sur 
ses gardes, car i l pour ra i t l u i prendre fantaisie de 
faire usage de ses fortes dents. Le j a r d i n zoolo
gique de Hambourg a p o s s é d é u n t r è s - b e l é c u 
r eu i l r o i m â l e , q u i ne v é c u t malheureusemen t pas 
longtemps. L ' é t é r igoureux de 1863 f u t sans doute 
la cause de sa m o r t . I l avait toutes les habitudes 
de l ' é c u r e u i l d 'Europe ; i l relevait comme l u i la 
queue, ce que j e n 'a i jamais v u fa i re à u n autre 
é c u r e u i l de l ' Inde , l ' é c u r e u i l b icolore (Sciurus 
bicolor). Comme tous ses c o n g é n è r e s , i l parais
sait t r è s - d o u x , et, pendant sa longue maladie, i l 
j o u a i t avec son gardien. I l v ivai t aussi en bons 
rapports avec les autres é c u r e u i l s de la m é n a 
gerie. 

L'ÉCUREUIL NAIN - SCIURUS EXILIS. 

Das Zwergeichhôrn. 

Caractères. — Il nous faut encore citer au 
moins l ' é c u r e u i l na in (/?</. 32), qu i ne mesure que 
12 cent. , sur lesquels la queue en p r end6 ; i l est 
donc plus pe t i t qu 'une souris. Son pelage est assez 
abondant ; sa queue est t o u f f u e , les poils en sont 
i r r é g u l i è r e m e n t d i sposé s sur deux rangs. I l a le 
dos b r u n , le ventre gris-blanc, la queue no i re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l 
habi te les montagnes des î les de B o r n é o et de 
Sumat ra , avec d'autres e s p è c e s naines. 

I l y a encore d ' â u t r e s e s p è c e s , q u i ont , les unes, 
les poils a n n e l é s de diverses couleurs , les autres 
des bandes longi tudinales sur les flancs, etc. 
Toutes on t les m ê m e s m œ u r s et le m ê m e genre 
de vie que celles don t i l v i en t d ' ê t r e quest ion. 

LES TAMIAS — TAM1AS. 

Die Erdeichhôrnchen ou Backeneichhôrnchen, The Tamias. 

Caractères. — Un genre remarquable, et bien 
dis t inct du p r é c é d e n t , est ce lu i que f o r m e n t les 
é c u r e u i l s terrestres ou é c u r e u i l s à abajoues, géné-
r i quemen t d é s i g n é s sous le n o m de tamias. 
Leurs c a r a c t è r e s et leurs habitudes en f o n t des 
an imaux de t rans i t ion des é c u r e u i l s , dont ils ont 
presque l 'apparence, aux spermosciures. 

I ls ont la queue peu t o u f f u e , g é n é r a l e m e n t 
moins longue que le corps ; des orei l les courtes 
tou jours sans p inceaux ; c i n q doigts à chaque 
pa t te ; le p o i l c o u r t , u n p e u r o i d e ; le dos m a r q u é 
de bandes longi tudinales ; mais ce q u i les carac
t é r i s e par-dessus tou t , ce sont des poches dilata
bles aux joues, qu ' i l s peuvent r e m p l i r d 'al iments. 
L e u r den t i t i on ne d i f f è r e pas de celle des écu 
reu i l s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les quelques 
e s p è c e s que l ' on c o n n a î t , h ab i t en t toutes l ' E u 
rope o r i en t a l e , la S i b é r i e et l ' A m é r i q u e du 
N o r d . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les tamias 
se d i s t inguent encore des vrais é c u r e u i l s , en ce 
que leurs habitudes sont à m o i t i é ter res t res ; 
qu ' i l s g r impen t peu o u p o i n t et seulement sur 
les arbres i n c l i n é s . 
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Fig. 33. Le Tamias de Lyster. 

LE TAMIAS STRIE — TAMIAS STRIAT A. 

Der Burunduk. 

LE TAMIAS DE LYSTER — TAMIAS LYSTERI. . 

Der Hacki, The Ground Squirrel ou Hackee. 

Ce tamias, que l'on connaît aussi sous le nom 
d'écureuil terrestre rayé de Sibérie, est u n a n i 
m a l des plus remarquables. 

On t rouve en A m é r i q u e un de ses c o n g é n è r e s , 
q u i l u i ressemble au po in t q u ' o n ne sait encore 
s'ils sont s p é c i f i q u e m e n t dist incts : nous vou
lons parler d u tamias de Lyster que les A n g l o -
A m é r i c a i n s n o m m e n t hachée, les Hurons ohihoin, 
et que le P è r e Charlevoix appelait écureuil suisse ; 
c'est ce lu i que r e p r é s e n t e notre figure 3 3 , f igure 
t r è s - e x a c t e , mais q u i est la r e p r é s e n t a t i o n n o n 
moins fidèle d u tamias s t r i é , dont nous allons 

fa i re l 'h i s to i re . 
C a r a c t è r e » . — L e tamias s t r i é est plus pet i t , 

mais plus t r a p u et plus v igoureux que l ' é c u r e u i l 
d 'Europe : i l mesure 15 cent, de long , 6 cent, de 
haut , et sa queue a 10 cent. I l a la t ê t e a l l o n g é e ; 
le museau peu sail lant , a r rond i , couver t de poils 
fins ; les yeux grands, noirs ; les oreilles courtes, 
pe t i t e s ; les membres v igoureux ; le pouce r u d i -
menta i re des pattes de devant recouver t d 'une 
lamel le c o r n é e ; la plante des pieds nue ; la 
queue longue , a n n e l é e , peu t o u f f u e ; le p o i l 

BREHM. 

cour t , grossier et c o u c h é ; les moustaches fines, 
plus courtes que la t ê t e , p l a c é e s sur c i n q rangs; 
quelques longs poils roides sur la joue et au-
dessus de l 'oeil. 

La t ê t e , le cou , les flancs sont jaunes, m ê l é s 
de poils longs, à pointe b lanche; sur les c ô t é s de 
la t ê t e al ternent des bandes claires, gris-jaune et 
b r u n f o n c é . Le long d u dos courent c inq bandes 
noires, i n é g a l e m e n t e s p a c é e s , la moyenne dessi
nant l ' é p i n e d o r s a l e ; les deux suivantes, de chaque 
c ô t é , vont de l ' é p a u l e à la cuisse, et r en fe rmen t 
entre elles une bande jaune-c la i r ou b l a n c - j a u 
n â t r e ; le ventre est gr is -b lanc; la queue est 
noire à la face s u p é r i e u r e , j aune à la face i n f é 
r ieure ; les moustaches sont noires, les ongles 
bruns . mt:-

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . . — L e tamias s t r i é 
habite une grande part ie de l 'Asie septentrionale 
et une part ie de l 'Europe orientale . Son aire de 
dispersion est b o r n é e , à l 'ouest, p a r l a D w i n a et la 
Kana ; à l 'est, par la mer d 'Ochotzk et le golfe 
d 'Anadyr . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t exclu
sivement dans les f o r ê t s de bouleaux et sur tou t 
de pins. I l se cons t ru i t entre les racines des ar
bres u n t e r r i e r m é d i o c r e m e n t g rand , r e l i é à 
deux ou t rois chambres de provisions, et s'ou-
vrant à l ' e x t é r i e u r par u n coulo i r l o n g et s i 
nueux. Ce te r r i e r est rarement p r o f o n d à cause 
de l ' h u m i d i t é d u sous-sol. L ' a n i m a l en f a i t son 
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habi ta t ion et y enserre des provisions pour l ' h i 
ver. I l se n o u r r i t de graines et de baies, sur tout 
de semences de p i n ; ses greniers en con t ien
nent souvent de 5 à 8 k i logrammes . 

Le tamias s t r i é a des habitudes diurnes ; i l se 
re t i re la n u i t dans son te r r ie r et dor t . I l est v i f et 
leste, et g r impe avec assez d'adresse sur les 
arbres i n c l i n é s . Les A n g l o - A m é r i c a i n s com
parent l ' ag i l i té d u h a c k é e ou h a k i , comme 
ils n o m m e n t cet é c u r e u i l , à celle d u ro i t e l e t ; 
comme cet oiseau, i l saute à travers les branches, 
passe entre les f eu i l l e s , poussant de temps à 
autre u n pet i t c r i joyeux . E n automne, lorsque 
les feuil les t o m b é e s masquent l ' e n t r é e de son 
te r r ie r , c'est u n spectacle charmant que de vo i r 
cet an imal sauter inqu ie t , de cô t é et d 'autre, 
cherchant où se cacher, et faisant preuve alors 
de la plus grande ac t i v i t é . 

E n automne, le tamias s t r i é amasse des p r o v i 
sions pour l 'h iver . On le vo i t cou r i r , les aba
joues distendues par son b u t i n , et l ' on peut l i re 
dans ses yeux la jo ie q u ' i l é p r o u v e de se vo i r à la 
t ê t e de tant de richesses. I l emporte ainsi dans 
ses greniers des f a î n e s , des noisettes, des graines 
d ' é r a b l e , d u m a ï s , q u i f o r m e r o n t sa n o u r r i t u r e 
quand l 'hiver le contra indra à rester dans sa ga
renne. I l dor t d ' un sommei l h iverna l , mais non 
con t inu . A u d u b o n ouvr i t u n de ces terriers au 
mois de janvier , et t rouva à une p rofondeur d 'en
v i r o n 1 m è t r e et demi t ro is tamias c o u c h é s dans 
u n grand n i d f a i t avec des herbes et des feui l les 
s è c h e s ; d'autres habitants d u te r r ie r paraissaient 
s ' ê t r e enfuis dans les couloi rs . Ces t ro is tamias 
é t a i e n t encore assoupis, mais i ls ne dormaient 
pas comme les an imaux hibernants , i ls m o r d i 
rent au contraire lorsqu 'on vou lu t les prendre . 
Le tamias s t r i é ne se re t i re jamais dans son ter
r i e r avant le mois de novembre , et i l le qu i t te 
dès les premiers j ou r s d u pr in temps . 

L a femel le met bas une p r e m i è r e fois en m a i , 
et une seconde fois en a o û t . A u m o m e n t d u r u t , 
les m â l e s se l i v r en t des combats a c h a r n é s , et i l 
n'y a pas, d i t - o n , d ' an imal plus e x c i t é , à ce 
momen t , que ce pe t i t rongeur. 

E n S i b é r i e , le tamias s t r i é ne cause aucun 
d é g â t ; i l n 'en est pas de m ê m e d u h a c k é e dans 
l ' A m é r i q u e d u N o r d . I l p é n è t r e dans les granges 
comme les souris, et y p i l l e les r é c o l t e s . 

Les tamias ont des ennemis naturels redouta
bles. L a belette les poursu i t par ter re et dans 
leur retrai te ; l 'opossum leur f a i t une chasse 
cont inuel le ; le chat domestique en f a i t sa proie 
comme des rats et des souris ; tous les oiseaux 
de proie s'en nourrissent; u n b u t é o n i e n d ' A m é r i 

que (Archibuto ferrugineus) sur tout , l eur f a i t une 
guerre a c h a r n é e , ce q u i l u i a va lu le n o m de 
faucon d ' é c u r e u i l (squirrel hawk). Le serpent à 
sonnettes l u i - m ê m e pou r su i t ces pauvres ron
geurs avec autant de r a p i d i t é que de p e r s é v é 
rance. « D 'o rd ina i r e , d i t Geyer, le tamias a cher
c h é u n refuge dans les diverses e n t r é e s de son 
t e r r i e r ; pa r tou t le serpent le su i t , et en f i n , lors
q u ' i l veut gagner le large i l le saisit, et sans 
s ' a r r ê t e r , d i s p a r a î t avec l u i dans u n f o u r r é voi
s in . » Les r igueurs de l ' h ive r a m è n e n t aussi la 
m o r t d ' un grand nombre de h a c k é e s q u i se sont 
prodigieusement m u l t i p l i é s pendant l ' é t é . Ce
pendant, cet a n i m a l , au moins dans les bonnes 
a n n é e s , est e x t r ê m e m e n t c o m m u n ; la f é c o n d i t é 
de la femel le l ' empor te sur toutes ces causes de 
des t ruct ion. 

Chasse. — I n d é p e n d a m m e n t de tous les ani
maux auxquels i ls servent de p â t u r e , les tamias 
on t encore l ' h o m m e p o u r e n n e m i . Dans l ' A m é 
r i que d u N o r d , on ne t i r e aucun b é n é f i c e du 
h a c k é e , et cependant o n le p o u r s u i t avec plus 
d'ardeur qu 'on ne p o u r s u i t le tamias s t r i é en 
S i b é r i e . Les jeunes Hurons fon t l eu r apprentis
sage de chasseurs en chassant le h a c k é e , les jeu
nes Jakoutes f o n t de m ê m e la chasse au tamias 
s t r i é . A l ' é p o q u e o ù cet a n i m a l est en ru t , ils se 
cachent d e r r i è r e les arbres et l ' a t t i r en t en i m i 
tant avec u n s i f f l e t d ' é c o r c e de bou leau le c r i de 
la femel le . 

C a p t i v i t é . — L a b e a u t é d u pelage, la g r â c e , 
la l é g è r e t é des mouvements fe ra ient d u tamias 
s t r i é u n compagnon t r è s - a g r é a b l e , s ' i l supportai t 
la c a p t i v i t é . I l r é s i s t e pendant quelques semai
nes, puis i l t ombe en langueur et d é p é r i t ; ja
mais, non p lus , i l ne s'apprivoise au m ê m e d e g r é 
que l ' é c u r e u i l v u l g a i r e ; i l reste t o u j o u r s c ra in t i f , 
et m o r d . E n ou t re , i l a l a rage de t ou t ronger ; 
ses dents sont t ranchantes c o m m e celles d u rat, 
et i l ne laisse r i e n d 'ent ier dans la p i è c e o ù on le 
t i en t . I l ne v i t pas en bons rappor ts avec ses sem
blables ; plusieurs m â l e s m i s dans une m ê m e cage 
se l iv ren t des combats a c h a r n é s . On n o u r r i t f ac i 
lement cet an imal avec des grains de tou te sorte 

Usages e t p r o d u i t s . — Les provisions que le 
tamias s t r i é entasse dans ses greniers , devien
nent des ressources pour l ' h o m m e : les paysans 
d é f o n c e n t ces greniers et p i l l e n t ce qu ' i l s c o n 
t iennent c o m m e ils f o n t chez nous p o u r ceux 
d u hamster. Les S i b é r i e n s es t iment les peaux 
de cette e s p è c e et les e x p é d i e n t en Chine , o ù l ' on 
s en sert pour ga rn i r des f o u r r u r e s plus chau
des L e m i l l e de ces peaux vaut de h u i t à d i x 
roubles. 



L E S P E R M O S G I U R E S A B É R A . 67 

Fie. 34. Le Spermosciure roux 

L E S S P E R M O S G 1 U R E S — 

SPERMOSCIURUS. 

Die Zieseleichhôrnchen. 

Caractères. •— Les spermosciures nous pré
sentent u n type b ien moins é l é g a n t que ce lu i des 
é c u r e u i l s et des tamias. 

I l s on t le corps a l l o n g é ; l eur queue, à poils 
d i sposé s sur deux r a n g é e s , a à peu p r è s la l on 
gueur d u corps. L e u r t ê t e est po in tue , longue , 
u n i f o r m é m e n t d é p r i m é e ; leurs oreil les sont 
courtes, nues, arrondies ; leurs jambes relat ive
men t longues ; leurs doigts a r m é s d'ongles forts 
et c o m p r i m é s . L e u r pelage est rare, et couvre 
à peine la peau ; les poi ls en sont t r è s - r o i d e s , 
aplatis à la racine, s i l l onnés dans le sens de 
leur longueur , t e r m i n é s par u n bou t large. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre est 
exclusivement p ropre à l ' A f r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les spermo-
sciures v ivent dans les f o r ê t s des steppes de l ' i n 
t é r i e u r , dans les plaines m ê m e nues, dans les 
cantons montagneux , sur les collines peu b o i s é e s . 
I ls se creusent des te r r ie rs p rofonds , sous les 
buissons, entre les racines des arbres, sous des 
blocs de rochers . 

Ce sont des an imaux nocturnes . C o m m e R ù p -
pel l nous l 'apprend, i ls g r i m p e n t sur des arbres 
peu é levés ; au moindre ind ice de danger, i ls se 
r é f u g i e n t dans leurs ter r iers . I ls sont sales, la ids , 
ne peuvent p a r a î t r e gracieux que de l o i n . 

SPERMOSCIURUS LE SPERMOSCIURE ROUX — 
RUTILUS. 

Die Schilla. 

LE SPERMOSCIURE SABERA — SPERMOSCIURUS 
LEUCUMRRINUS. 

Die Sabera. 

Caractères.—Le spermosciure roux, ou schilu 
des Abyssins {fig. 34), a u n d e m i - m è t r e de l ong , 
mais 23 cent, appart iennent à la queue. 11 a le dos 
j aune - roux , les flancs et le ventre plus clairs , 
presque b l a n c h â t r e s . Sa queue est blanche sur 
les c ô t é s , et au bou t ; elle est rousse, t a c h é e de 
blanc au m i l i e u , le blanc occupant l ' e x t r é m i t é de 
beaucoup de ses poi ls . I l en est de m ê m e pour 
les poils d u dos. 

Dans les steppes, on rencontre une autre 
e s p è c e , la sabéra des Arabes, beaucoup plus 
nombreuse que ne l'est le schilu. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces deux 
animaux on t le m ê m e genre de v ie . On les vo i t 
r ô d e r pendant le j o u r seuls o u par paires, souvent 
t ou t p r è s des vil lages. Les ef f raye- t -on, i ls se 
r é f u g i e n t dans u n de leurs terr iers . Quand le sol 
n est pas .rocheux, i ls se creusent sous les arbres 
des couloi rs t r è s - é t e n d u s , à en j u g e r d u moins 
par la q u a n t i t é de terre qu ' i l s re je t tent . I l est 
d i f f i c i l e de f o u i l l e r c o m p l è t e m e n t u n de ces 
terr iers, car, le plus o rd ina i rement , i ls sont é t a b l i s 
au m i l i e u des racines. S'ils sont c r e u s é s sous 
des blocs de rochers , la d i f f i c u l t é est encore plus 
grande. Tou jou r s es t - i l que l ' a n i m a l a l ' ins t inc t 
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de terrer dans les endroits les plus i m p é n é t r a 

bles. 
Dans le village de Mensa, une paire de sper-

mosciures roux s 'é ta i t é t a b l i e dans l ' ég l i se et le 
c i m e t i è r e , et courai t joyeuse et sans crainte en 
p r é s e n c e de t ou t le monde. Les mont icules que 
l 'on const rui t au-dessus des tombes, et qu 'on re
couvre de blocs de quartzi te aveuglants de b lan 
cheur, leur fournissaient des retraites convena
bles ; j e les y ai souvent vus d i s p a r a î t r e à mes 
yeux ; souvent aussi j ' a i a d m i r é leurs gracieuses 
formes , lorsqu ' i l s se tenaient assis au sommet 
d 'un parei l mont icu le , dans la posture de notre 

é c u r e u i l . 
J 'ai constamment r e n c o n t r é le sch i lu et le 

s a b é r a sur le sol ; jamais je n 'a i pu les vo i r sur 
des arbres. I ls sont aussi agiles q u e ' l ' é c u r e u i l . 
L e u r progression est l é g è r e , f ac i l e , et ils mar
chent plus que les é c u r e u i l s . 

I ls sont t r è s -v i f s , et t ou jou r s insatiables; i ls 
examinent et f o u i l l e n t chaque fente , chaque 
t rou ; leurs yeux sont cont inuel lement en m o u 
vement pour chercher quelque n o u r r i t u r e . Les 
bourgeons et les feui l les paraissent composer 
le fond de leur r é g i m e ; mais i ls mangent aussi 
de petits oiseaux, des œ u f s , des insectes. I l y a 
peu de rongeurs plus enclins à mord re que 
ceux-ci. On les voi t regarder t o u t au tour d'eux, 
cherchant une que re l l e ; i ls at taquent et se 
d é f e n d e n t avec rage. 

Je n 'a i r i en p u savoir de p r é c i s au su je t de 
leur r ep roduc t ion . Une seule fo is j ' a i v u une 
f a m i l l e de quatre i nd iv idus , et j e suis p o r t é à 
c ro i re , d ' a p r è s cela, que la f emel le ne met bas 
que deux peti ts . C'est, d u reste, à cette conclu
sion que l ' on a r r ive , lorsque l ' on c o n s i d è r e le 
nombre des mamelons . 

Le plus g rand ennemi des spermosciures est le 
sp iza ï t e h u p p é (Spizaëtos occipitalis), rapace aussi 
ha rd i que dangereux de ces c o n t r é e s . I l s paraissent 
au contraire v ivre en t r è s - b o n n e h a r m o n i e avec 
l ' au tour -chan teur (Melierax polyzonus); car on 
les vo i t c o u r i r sans crainte au p ied de l 'arbre où 
cet oiseau est p e r c h é . P a r m i les m a m m i f è r e s , les 
chiens sauvages sur tou t l e u r f o n t la chasse. 

C a p t i v i t é . — Jamais les spermosciures ne 
s'apprivoisent en c a p t i v i t é . Us sont tou jours co
l è r e s , f u r i e u x et f o n t de profondes morsures à 
qu iconque les approche de t r o p p r è s . Les bons 
trai tements les t rouven t insensibles, et l eu r in te l 
ligence p a r a î t on ne peu t moins d é v e l o p p é e . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les m a h o m é t a n s et 
les c h r é t i e n s de l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e laissent 
vivre en paix les spermosciures, qu ' i l s c o n s i d è 
ren t comme i m p u r s . A l ' ab r i de ces supersti t ions, 
les n è g r e s , au cont ra i re , les regardent comme 
u n mets q u i n'est n u l l e m e n t à d é d a i g n e r et les 

mangent . 

L E S A R C T O M Y D É S ou M A R M O T T E S — ARCTOMYS. 

Die Murmelthiere. 

C a r a c t è r e s . — Les marmot tes , dont nous fa i 
sons une f ami l l e à part , d i f f è r e n t d e s é c u r e u i l s par 
leur por t l o u r d , massif, leur queue courte , leurs 
membres à peu p r è s é g a u x , et sur tout par leurs 
m œ u r s et leur genre de vie . Elles se rappro
chent u n peu des tamias ; mais les autres sciu
r i d é s n ' on t à peu p r è s r i en de c o m m u n avec elles. 

D i s p o s i t i o n g é o g r a p h i q u e . — On trouve les 
marmottes dans l 'Europe centrale, l 'Asie septen
t r iona le et le n o r d de l ' A m é r i q u e , et elles y sont 
r e p r é s e n t é e s par u n certain nombre d ' e s p è c e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L a p lupar t 
habi tent les plaines ; quelques-unes se t rouvent 
dans les montagnes. Les cantons secs, a rg i leux, 
sablonneux ou p ie r reux , et les vastes prair ies , 
les steppes, les champs et les j a rd ins m ê m e , sont 
les l ieux qu'elles p r é f è r e n t . L a marmo t t e des 
Alpes, seule, se p l a î t m i e u x dans les p â t u r a g e s 

é levés au-dessus de la l i m i t e des arbres, ou dans 
les gorges rocheuses comprises entre cette l i m i t e 
et celle des neiges é t e r n e l l e s . Toutes o n t une de
meure f i x e , et n ' é m i g r e n t pas; toutes se c reu
sent des ter r iers p ro fonds , et v ivent en s o c i é t é s , 
souvent t r è s - n o m b r e u s e s . Beaucoup on t p l u 
sieurs te r r ie rs , qu'elles hab i ten t successivement 
suivant les saisons. Les autres restent tou te l ' an 
n é e dans la m ê m e hab i t a t i on . 

Les a r c t o m y d é s sont des an imaux d iurnes , v i fs 
et agi les , moins cependant que les é c u r e u i l s ; 
quelques-uns m ê m e sont lou rds . I l s sont ma lha 
biles à g r i m p e r et à nager. 

l isse nourr issent d'herbes, de nouvelles pousses, 
d é j e u n e s plantes, de graines, de baies, de f r u i t s , 
de racines,de tubercules , de bu lbes ; quelques-uns 
se t r a î n e n t p é n i b l e m e n t sur les arbres et les bu i s -
sons,et mangent des bourgeons et d é j e u n e s f e u i l -
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les A u c u n , probablement , ne d é d a i g n e dans l 'oc
casion une n o u r r i t u r e an imale . I ls mangent des 
insectes, de petits m a m m i f è r e s , des oiseaux, 
dont ils p i l l en t les n ids . Beaucoup causent des 
d é g â t s dans les champs et les j a r d i n s ; mais, en 
somme, i ls sont peu nuisibles. Pour manger, ils 
s'asseyent, comme les é c u r e u i l s , s u r leur d e r r i è r e , 
et por ten t leurs a l iments à la bouche avec leurs 
pattes de devant. Lorsque les f r u i t s sont m û r s , ils 
commencent à amasser des provisions, et, sui
vant les l oca l i t é s , emplissent divers c o m p a r t i 
ments de leurs terr iers , l ' u n d'herbe, l 'autre de 
feui l les , de graines, de f r u i t s , etc. 

L e u r voix est u n s i f f lement plus ou moins f o r t , 
ou une sorte de m u r m u r e , ind iquan t t a n t ô t le 
contentement, t a n t ô t la c o l è r e . 

Le toucher e t la vue sont leurs sens les plus 
d é v e l o p p é s ; i ls pressentent admirab lement les 
changements de temps, et prennent leurs dispo
sitions en c o n s é q u e n c e . 

L e u r intel l igence surpisse celle des é c u r e u i l s . 
Toutes les marmot tes sont t r è s - a t t e n t i v e s , t r è s -
prudentes , craint ives et m é f i a n t e s . Beaucoup 
placent des sentinelles, q u i ve i l lent sur le salut 
de la b a n d e , et, au moindre signe de danger, 
elles se r é f u g i e n t dans leurs habi tat ions souter
raines. T r è s - p e u sont assez hardies pour r é s i s t e r 
à u n ennemi ; les autres, m a l g r é leurs fortes 
dents, se soumettent sans d é f e n s e ; aussi, d i t - o n 
que ce sont des an imaux doux, paisibles et i n o f 
fensifs. L e u r in te l l igence se mon t r e dans la f a c i 
l i t é q u ' o n a de les apprivoiser . L a p lupar t ap
prennent à c o n n a î t r e leur m a î t r e , s 'attachent à 
l u i ; quelques-unes deviennent t r è s - o b é i s s a n t e s , 
t r è s - d o c i l e s , et apprennent divers tours d'adresse. 

A l ' e n t r é e de l ' h ive r , toutes se cachent au f o n d 
de leur te r r ie r et t omben t dans u n sommei l pro
f o n d , suspendant en quelque sorte leur ac t iv i t é 
v i ta le . 

L e u r m u l t i p l i c a t i o n est assez grande. L a f e 
mel le ne met g é n é r a l e m e n t bas qu 'une fois Tan, 
mais de t rois à d ix petits, q u i sont aptes à se re 
p rodu i re d è s le p r in temps suivant . 

Usages e t p r o d u i t s . — L a p e a u de quelques es
p è c e s est e m p l o y é e c o m m e f o u r r u r e , o u s e r t à con
fec t ionner divers autres objets ; la cha i r de quel
ques autres entre dans l ' a l imenta t ion des peuples; 
i l en est en f in dont on f a i t des an imaux domest i 
ques. L a marmo t t e des Alpes devient le gagne-
pain de plus d 'un enfant des montagnes, q u i 
voyage avec elle par le monde, l a m o n t r a n t pour 
vivre et p o u r fa i re vivre les siens. 

Cette famille comprend trois genres : les sper-

mophi les , les cynomys et les marmottes propre
men t dites. 

LES SPERMOPHILES—SPERMOPHIL US. 

Die Ziesel. 

Caractères. — Les spermophiles forment la 
t ransi t ion entre les tamias et les marmot tes p ro
prement dites. L e u r queue courte , mais é g a 
lant encore envi ron le quar t de la longueur du 
corps, n'est touf fue q u ' à son e x t r é m i t é , et les 
poils en sont d i sposé s sur deux rangs : leur 
corps est a l l o n g é , couvert de poils courts . I l s ont 
quatre doigts et u n pouce rud imenta i re aux 
pattes de devant ; c i n q doigts aux pattes de der
r i è r e ; des abajoues assez grandes, et une pup i l l e 
a l l o n g é e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre ren
fe rme diverses e s p è c e s , q u i v ivent toutes dans 
l ' h é m i s p h è r e n o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elles habi
tent , dans les plaines ouvertes et buissonneuses, 
les unes en s o c i é t é , les autres i so lées , des ter
r iers qu'elles se sont c r e u s é s . 

Tous les spermophiles se nourr issent de 
graines, de baies, d'herbes tendres, de racines, et 
ne d é d a i g n e n t pas les petits rongeurs o u les pe
t i ts oiseaux. 

LE SPERMOPHILE SOUSLIK — SPERMOPHILVS 
C1TILLUS-

Der gemeine Ziesel. 

Caractères. — La seule espèce européenne de 
ce genre est le spermophile vulgaire , dans la
quelle B u f f o n voyait deux an imaux dist incts q u ' i l 
nommai t , l ' un souslik, l 'autre ziesel. C'est u n an i 
mal charmant , de la ta i l le d u hamster, mais 
avec u n corps plus a l l o n g é et une t ê t e plus j o l i e ; 
i l a de 20 à 25 cent, de l o n g , 7 cent, de haut , et 
la queue mesure 8 cent. , mais les poils la f o n t 
p a r a î t r e encore plus longue. I l p è s e à peu p r è s 
u n d e m i - k i l o g r a m m e . L a femel le n ' a t t e in t pas ces 
dimensions. Le dos est g r i s - jaune , i r r é g u l i è r e 
ment t a c h e t é de jaune r o u x ; le ventre est jaune-
roux ; le men ton et la gorge sont blancs ; le f r o n t 
et le sommet de la t ê t e sont m ê l é s de jaune r o u x 
et de b r u n , l e t o u r desyeux est plus c la i r ; les pattes 
sont d ' u n j aune r o u x , avec l ' e x t r é m i t é p lus 
c la i re . L e duvet de la par t ie s u p é r i e u r e du corps 
est g r i s - n o i r , ce lu i d u ventre g r i s -b run c la i r , 
ce lu i de la gorge b l a n c ; les poils soyeux du 
dos sont a n n e l é s de b r u n en leur m i l i e u . Le 
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bout du museau, les moustaches et les ongles 
sont noirs ; les incisives s u p é r i e u r e s j a u n â t r e s , 
1rs i n f é r i e u r e s b l a n c h â t r e s , l ' i r i s est b run-no i r . 

Les n o u v e a u - n é s sont plus clairs et leurs taches 
sont plus net tement m a r q u é e s . 

Le pelage p r é s e n t e d 'ail leurs de nombreuses 
variations. L a va r i é t é la plus j o l i e est celle o ù le 
b r u n d u dos est i n t e r r o m p u par u n grand nom
bre de petites taches rondes, blanches. Comme 
la p lupar t des animaux q u i habi tent des terr iers , 
le spermophile souslik a les oreilles pe t i t e s , 
comme t r o n q u é e s , c a c h é e s dans le p o i l , et f o r 
m é e s seulement d 'un rep l i c u t a n é , couvert de 
poils é p a i s . L a peau des joues est pendante ; la 
l èv re s u p é r i e u r e est p r o f o n d é m e n t fendue et 
l 'œi l est s u r m o n t é de quatre soies courtes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le spermo-
phi le souslik se t rouve dans l'est de l 'Europe 
et dans une partie de l 'Asie . A l b e r t le Grand l'a 
s igna lé comme se t rouvant aux environs de Ra-
tisbonne, et cela contredi t l 'assertion de p l u 
sieurs naturalistes q u i le disent or ig ina i re d 'A
sie. R é c e m m e n t , M a r t i n nous a appris que le 
souslik s ' é t end de plus en plus en S i lés ie , dans 
la d i rec t ion de l'ouest. On ne l 'y connaissait pas 
i l y a une trentaine d ' a n n é e s ; mais, depuis v ingt 
ans, i l a f a i t appari t ion dans la part ie occiden
tale de la province, notamment dans le d is t r ic t 
de L iegn i l z , et i l s ' é t end toujours plus dans la 
d i rec t ion de l'est à l'ouest. De tous les spermo
philes, le souslik p a r a î t ê t r e ce lu i q u i a le plus 
grand cercle de dispersion. On le rencontre dans 
la Russie m é r i d i o n a l e et centrale, dans laGal ic ie , 
la Si lés ie , la Hongr ie , la Styrie , la B o h ê m e , la 
Moravie, la Car inthie , la Carniole, la S i b é r i e 
centrale, et les provinces russes au no rd de la 
mer Noire . 

Le n o m de souslik ou suslik q u ' i l porte est 
d 'origine russe; de ce n o m les Polonais ont 
fa i t susel, les B o h è m e s sisel, les Al lemands ziesel. 
Les anciens appelaient cet an imal souris-du-
Pont ou simor. Brisson le n o m m a i t lapin d'Alle
magne. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les SOUS-
liks f o r m e n t g é n é r a l e m e n t de nombreuses co
lonies et peuvent causer beaucoup de d é g â t s 
dans les cultures. I ls f u i e n t les f o r ê t s et les ma
r é c a g e s , et n ' a iment que les l ieux secs, d é c o u 
verts, sur tout à sols sablonneux ou argi leux ; ils 
recherchent donc, de p r é f é r e n c e , les champs et 
les prairies. 

Quoique vivant en troupes, chaque i n d i v i d u 
const rui t son te r r i e r , le m â l e à f leur de ter re , la 
femelle plus p r o f o n d é m e n t . Le don jon est à u n 

m è t r e et d e m i ou deux m è t r e s sous t e r r e ; i l est 
ovale, et son grand d i a m è t r e mesure environ 
30 cent. ; des herbes s è c h e s y f o r m e n t une couche 
épa i s se et m o l l e . I l n 'en pa r t q u ' u n cou lo i r assez 
é t r o i t et t o r tueux , couran t souvent p a r a l l è l e m e n t 
à la surface d u sol . A son ouver tu re e x t é r i e u r e 
est u n pe t i t tas de te r re . Ce cou lo i r ne sert que 
pendant u n an ; aux premiers f r o i d s , le souslik 
le f e rme , en creuse u n autre q u i va d u donjon, 
ou chambre de repos, à la surface d u sol, et 
l 'ouvre quand i l sort de son s o m m e i l hivernal . 
D ' a p r è s le n o m b r e des coulo i r s , o n peut déter
m i n e r l ' â g e d u te r r i e r , mais n o n ce lu i de l 'ani
m a l , car i l arr ive souvent q u ' u n souslik s'empare 
de l ' hab i ta t ion d ' un de ses semblables d é c é d é . 
Le t e r r i e r r en fe rme diverses chambres l a té ra les , 
o ù l ' an ima l enserre ses provis ions d 'hiver . Le 
c ompa r t ime n t dans leque l la f emel le met bas, 
est t ou jou r s plus p r o f o n d que les autres, pour 
que la j eune f a m i l l e y soit en s û r e t é . 

Tous les observateurs d é c r i v e n t le souslik 
comme u n an ima l c h a r m a n t , é l é g a n t . Malgré 
les d é g â t s q u ' i l cause, i ls en par lent avec une 
certaine complaisance, tandis que le hamster, 
q u i a le m ê m e genre de v ie , ne compte pas un 
seul a m i . 

L a n u i t ou par le mauvais temps, le souslik 
dor t dans son t e r r i e r . Dans les chaudes j o u r n é e s 
de l ' é t é , i l le qu i t t e a u lever d u sole i l , r ô d e pen
dant tou t le j o u r , se dresse de temps à autre, 
regardant de tous les c ô t é s si r i e n ne le menace. 
Ses mouvements sont plus lents que ceux de Té
cu reu i l ; sa marche est saut i l lante et peu rapide 
et i l glisse à travers toutes les ouvertures dans 
lesquelles i l peut f o u r r e r sa t ê t e . Souvent i l joue 
avec ses semblables à l ' e n t r é e de son te r r ie r ; 
dans ces circonstances, on entend les siff lements 
aigus d u m â l e , les s i f f lements plus faibles et 
comme p la in t i f s de la f e m e l l e ; mais le m â l e ne 
siff le que quand i l est e f f r a y é ou e x c i t é , tandis 
que la femel le f a i t t r è s - s o u v e n t entendre sa vo ix . 
Leurs m œ u r s sont à l 'unisson; les m â l e s sont 
plus doux, les femelles sont plus vives, et ont 
plus de tendance à m o r d r e . Cependant, à l ' é p o 
que d u r u t , c ' e s t - à -d i re en mars o u en avr i l 
les premiers se l iv ren t de violents combats! 
Cest o rd ina i remen t au m â l e qu 'es t c o n f i é le 
som de vei l ler au salut c o m m u n . Sa prudence 
l u i en impose la charge. A la m o i n d r e apparence 
de danger, i l pousse u n s i f f l emen t , et à ce s ignal 
toute la bande d i s p a r a î t sous te r re . 

Des herbes, des racines, d u t r è f l e , d u sa in fo in , 
des grains, des pois , des l é g u m e s , des f r u i t s d è 
toute e s p è c e f o r m e n t la n o u r r i t u r e habi tue l le 
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d u souslik. E n automne, i l en amasse des p r o 
visions, et les transporte dans ses abajoues, 
comme le hamster. I l mange aussi des souris, 
des oiseaux q u i n ichen t à t e r r e ; i l p i l l e les nids, 
p rend m ê m e les parents, les tue de quelques 
coups de dent , l eu r mange la cervelle, et les d é 
vore ensuite en entier . I l t i en t sa n o u r r i t u r e entre 
ses pattes de devant, et mange à d e m i debout, 
assis sur son d e r r i è r e . A p r è s avoir m a n g é i l 
s'essuie le museau et la t ê t e , se l è c h e , se net toie , 
se lisse. I l bo i t peu , et seulement a p r è s ses repas. 

Les d é g â t s que causent les spermophiles sous-
l iks ne prennent d ' importance que quand ces 
an imaux sont t r è s - n o m b r e u x . Gomme chez tous 
les rongeurs, la femelle est t r è s - f é c o n d e . E l le 
met bas en avr i l ou m a i , a p r è s une gestation de 
v ingt -c inq à t rente jours , de t rois à h u i t peti ts 
nus et aveugles. E l l e leur t é m o i g n e la plus 
grande tendresse, les al lai te, les soigne, et lors
qu ' i l s sont devenus plus grands, qu ' i ls sortent d u 
t e r r i e r , elle veil le à leur s û r e t é . Les jeunes 
sousliks croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; au bou t d 'un 
mois , i ls ont a t te in t la m o i t i é de leur ta i l le ; à la 
t in de l ' é t é , on a de la peine à les dis t inguer des 
v ieux ; en automne, ils sont parfa i tement adultes. 
Jusqu'en automne, i ls habi tent le t e r r i e r de leurs 
parents ; mais alors chacun se creuse une de
meure p a r t i c u l i è r e , y enserre des provisions, et 
y v i t dans l ' i solement . 

N ' é t a i t le nombre de leurs ennemis, ces a n i 
maux seraient innombrables , moins cependant 
que les rats, les souris ou les campagnols. Mais 
les m a r t e s , les belettes, les fouines, les putois , 
les oiseaux de proie tant diurnes que nocturnes, 
les corbeaux, les h é r o n s , les chats, les chiens, 
les poursuivent sans r e l â c h e . L ' h o m m e n'est pas 
de tous leurs ennemis le moins a c h a r n é , i l les 
chasse pour se p rocurer leur peau ou leur chair . 
A i n s i se t rouve e m p ê c h é e la t r o p grande m u l t i 
p l i ca t ion des sousliks. 

Mais ce n'est pas tou t : u n hiver r i goureux 
est encore leur plus c rue l ennemi . Avec l 'au
tomne , leur vie sociale a pr is f i n . Alors gros et 
gras, leurs chambres à provisions é t a n t b ien 
rempl ies , chacun se r e t i r e dans son ter r ier , en 
bouche l 'ouver ture e x t é r i e u r e , creuse u n n o u 
veau cou lo i r et s 'endort. Mais beaucoup ne se 
r é v e i l l e r o n t plus. S i la saison est t r op humide , 
si la t e m p é r a t u r e baisse t r o p , l ' h u m i d i t é et le 
f r o i d t uen t rap idement l ' an ima l . 

Chasse. — I l n'est pas d i f f i c i l e de prendre des 
sousliks : quand ils sont dans leurs ter r iers , que l 
ques coups de b ê c h e les met tent à d é c o u v e r t et 
les l i v r e n t t o u t vivants aux mains de l ' h o m m e . 

On les p rend encore à l 'aide de p i è g e s à d é t e n t e 
que l ' on place à l ' e n t r é e de leur demeure, et q u i 
les saisissent lorsqu ' i ls f o n t e f fo r t pour sor t i r ; 
enf in , on les force à abandonner leur retrai te et 
à venir se l iv re r au chasseur en versant de l'eau 
dans leur t e r r i e r . 

C a p t i v i t é . — E n c a p t i v i t é , le souslik est 
t r è s - a g r é a b l e . I l se soumet sans r é s i s t a n c e à sa 
nouvelle posi t ion et s'habitue rapidement à 
son m a î t r e . U n seul j o u r suf f i t pour app r i 
voiser u n i n d i v i d u a d u l t e , quelques heures 
pour u n jeune . Les vieilles femelles seules sont 
m é c h a n t e s et morden t fo r t ement . L o r s q u ' i l est 
bien s o i g n é , le souslik supporte la c ap t i v i t é pen
dant plusieurs a n n é e s ; et, a p r è s l ' é c u r e u i l , c'est 
u n des an imaux que l ' on t i e n t le plus volont iers 
dans les appartements. I l é g a y é son m a î t r e par 
la g r a c i e u s e t é de ses mouvements , sa gentillesse 
et sur tout sa p r o p r e t é . On le n o u r r i t f ac i l ement 
avec des graines, des f r u i t s , d u pa in ; i l ne d é 
daigne pas la viande, et aime beaucoup le l a i t . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les S i b é r i e n s , les 
B o h é m i e n s , les classes pauvres, p a r m i le peuple , 
se nourrissent seuls de la chair grasse du sous
l i k ; on emploie quelquefois sa peau comme d o u 
blure , et on en fa i t des bourses et des blague 
à tabac. Ses entrailles en t ren t aussi dans la 
confec t ion de plusieurs r e m è d e s populaires. 

LE SPERMOPHILE DE HOOD — SPERMOPHILUS 
HOODU. 

Der Leopardenziesel, The Hood's Marmot. 

Caractères.—Lespermophilede Hood {fig. 35) 
est remarquable par la b e a u t é de son pelage, q u i 
est é p a i s , m o u , l i s s e ; d 'un roux f o n c é ou b r u n c h â 
ta in sur le dos, m ê l é de poils n o i r s , et m a r q u é de 
c i n q bandes longi tudinales d 'un jaune c la i r , en
serrant c i n q r a n g é e s de taches quadrangulaires , 
j a u n â t r e s ; le f o n d b r u n c h â t a i n ou r o u x est ainsi 
s i l l onné par treize bandes claires, h u i t c o n t i 
nues, et c i n q in te r rompues . L a t ê t e est d 'un b r u n 
roux , avec des taches d 'un blanc j a u n â t r e ; le 
t ou r des yeux, les cô té s des l èv re s , la m â c h o i r e 
i n f é r i e u r e , la gorge, le c ô t é in terne des pattes, 
le c ô t é externe des pieds sont b l a n c h â t r e s , le 
ventre et la m o i t i é a n t é r i e u r e de la cuisse et de 
la j ambe sont jaune-ocre ; le b o r d in terne des 
pattes est r o u x de r o u i l l e . Les poils sont bruns 
à la racine , noirs au m i l i e u , jaune c la i r au bout . 
L an imal a 22 cent, de l o n g , 6 cent, de hau t , et 
la queue mesure 8 cent, et 10 avec les poi ls . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e spermo
ph i l e de Hood est propre à l ' A m é r i q u e d u N o r d . 
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On le trouve dans le bassin du Missouri et de la 
r iv ière Saint-Pierre, surtout dans les vastes p l a i 
nes aux environs de Fo r t -Un ion , sur le Missour i ; 
i l s ' é t end de là j u s q u ' à l 'Arkansas. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l f r é q u e n t e 
en grand nombre les endroits plats et sablon
neux, et a le m ê m e genre de vie que le souslik, 
seulement son te r r ie r est moins é t e n d u et moins 
p ro fond . I l s'y ret ire au commencement de l ' au
tomne, et y dor t j u squ ' au pr in temps . E n ma i , la 
femelle met bas de c inq à d ix petits. Pendant 
t ou t l ' é t é , le siksik, comme l 'appellent les A m é 
ricains, à cause de son c r i , m è n e la vie évei l lée 
et a g i t é e du souslik d 'Europe. 

LES CYNOMYS ou CHIENS RATS -

CYNOMYS. 

Die Murmelziesel. 

Caractères. — Les cynomys sont rangés par 
les uns dans le genre des spermophiles, par les 
autres dans ce lu i des marmottes ; cependant ils 
se dist inguent des uns et des autres en ce qu ' i ls 
ont c i n q doigts a r m é s d'ongles forts aux pieds de 
devant, aussi b ien qu 'aux pieds de d e r r i è r e . Si 
leur corps t r a p u , leur t ê t e grosse, leurs oreilles 
larges, l eur pupi l le ronde les fon t plus ressem
bler aux marmot tes qu'aux spermophiles, chez 
lesquels la pup i l l e est oblongue et les formes 
encore assez sveltes, d ' u n autre c ô t é , ils se rap

prochent de ceux-c i , pour s ' é l o i g n e r de celles-
là , par leurs petites abajoues. I l en r é s u l t e que 
les cynomys ne sont n i de vrais spermophi les , n i 
de vraies marmot tes , mais composent u n petit 
groupe q u i l ie les uns aux autres. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Cynomys 
sont exclusivement propres à l ' A m é r i q u e du 
N o r d . 

On n 'en c o n n a î t qu 'une e s p è c e . 

LE CYNOMYS DE LA LOUISIANE OU SOCIAL — 
CYNOMYS LUDOVICIJNVS. 

Der Prairiehund, The Prairie dog ou Wish-ton-Wish. 

Caractères. — Le cynomys de la Louisiane 
(fig. 36) que les premiers t rappeurs d u Canada ont 
n o m m é chien des prairies, à cause de sa voix 
aboyante, et que l ' on c o n n a î t encore sous le n o m 
vulgai re d'écureuil jappant, a p lus de 33 cent. 
de l o n g , et sa queue mesure 10 cent . I l a le dos 
b r u n - r o u x c la i r , m ê l é de gris et de n o i r , le ven
t re blanc sale ; le b o u t de la queue b r u n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
semble c o n f i n é e dans les plaines herbeuses du 
Missour i . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les h a b i 
tations d u cynomys social que les chasseurs ap
pel lent des villages (prairie's dog villages), t an t 
elles occupent de vastes é t e n d u e s , se t r ouven t 
r é g u l i è r e m e n t dans des prair ies basses, couvertes 
d 'un tapis de gazon f o r m é par la Sesleria dac-
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Fig. 36. Le Cynomys de la Louisiane, 

tyloïdes. « On ne se f a i t une i d é e , d i t B a l d u i n 
M œ l l h a u s e n , de l ' é t e n d u e des habitat ions de ces 
an imaux paisibles, qu 'en cheminan t des j o u r 
n é e s e n t i è r e s entre les petits mont icules q u i ser
vent chacun de demeure à deux ind iv idus , ou à 
u n plus grand nombre . 

« Elles sont g é n é r a l e m e n t é l o i g n é e s Tune de 
l 'autre de 5 à 6 m è t r e s ; le pet i t mon t i cu le q u i 
est devant l ' e n t r é e de chacune d'elles et q u i re
p r é s e n t e la valeur d ' un bon tombereau , est f o r m é 
de la ter re qu' i ls ont r é j e t é e de leurs couloirs 
souterrains. Ces habitat ions on t une ou deux o u 
vertures. U n sentier b a t t u va de l 'une à l 'autre , 
et à leur vue, o n se f i gu re a u s s i t ô t l ' a m i t i é et les 
rapports in t imes q u i doivent exister entre ces 
an imaux . I ls choisissent, pour l 'emplacement 
de leurs vil lages, u n l i e u o ù se t rouve une herbe 
cour te , r u d e , q u i c r o î t sur tout sur les hauts 
plateaux, et q u i , avec certaine rac ine , est la seule 
n o u r r i t u r e de ces an imaux . Sur les hauts pla
teaux du Nouveau-Mexique , là o ù , sur plusieurs 
mi l l e s d ' é t e n d u e , on ne t rouve pas une goutte 
d'eau, à moins de creuser à plus de 30 m è t r e s 
de p ro fondeur , et o ù , pendant plusieurs mois , i l 

BBEHU. 

ne tombe pas de p lu ie , on rencontre des colonies 
de chiens des prairies t r è s é t e n d u e s ; i l f a u t donc 
admettre qu' i ls n 'ont pas besoin d'eau, et qu 'une 
for te r o s é e suf f i t pour les d é s a l t é r e r . I l est cer
t a in qu ' i l s on t un sommei l h i v e r n a l ; car i ls 
n'amassent aucune provis ion pour l 'h iver ; d 'un 
autre c ô t é , en automne, l 'herbe se d e s s è c h e et 
la ge l ée d u r c i t le sol de tel le f a ç o n qu ' i ls ne pour
ra ient p lus se procurer leur n o u r r i t u r e hab i 
tuel le . Quand le cynomys social sent les p rod ro 
mes de son sommei l l é t h a r g i q u e , ce q u i arr ive à 
la f i n d 'octobre, i l f e rme toutes les ouvertures 
de son hab i t a t ion pour se garant i r du f r o i d , et i l 
s'endort pour ne se r é v e i l l e r qu 'aux p r e m i è r e s 
chaudes j o u r n é e s du pr in temps . A u dire des I n 
diens, i l ouvre quelquefois son hab i t a t i on avant 
la f i n des f ro ids , et c'est là u n signe cer ta in du 
p rocha in adoucissement de la t e m p é r a t u r e . 

« Une parei l le colonie o f f r e u n spectacle c u 
r ieux à ce lu i q u i peut s'en approcher sans ê t r e 
a p e r ç u . Aussi l o i n q u e l ' œ i l s ' é t e n d , la vie et la 
jo i e r é g n e n t pa r tou t ; sur chaque m o n t i c u l e est 
assis u n i n d i v i d u dans la posture d ' u n é c u r e u i l ; 
sa queue d r e s s é e est en mouvement con t inue l , 

I I — 109 
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les aboiements des uns r é p o n d e n t aux aboiements 
des autres et font concert. E n approchant , on 
entend, on distingue la voix plus basse des indi 
vidus âgés et plus e x p é r i m e n t é s , puis , subi te
ment, comme d 'un coup de baguette, t ou t a dis
paru. De distance en distance, on voi t po indre à 
l ' en t r ée d 'un te r r ie r la t ê t e d'une sentinelle, 
dont les aboiements r é p é t é s p r é v i e n n e n t ses 
compagnons de l 'approche de l ' h o m m e . Se dis-
s imule- t -on et at tend-on pat iemment , les gardes 
reprennent possession do l eu r poste d'observa
t ion , et par leurs aboiements annoncent que le 
danger a disparu. Chaque cynomys, l ' u n a p r è s 
l 'autre, arrive à l ' e n t r é e de son te r r ie r , et les 
j e u x recommencent . U n i n d i v i d u â g é , à l ' a i r res
pectable, va rendre visite à son vois in ; celui-ci 
l 'attend au sommet de son mont icu le et, agitant 
la queue, semble l ' inv i te r à prendre place à ses 
cô té s . On d i ra i t qu ' i l s aboient pour c o m m u n i 
quer leurs p e n s é e s et leurs sentiments ; i ls met
tent de la v ivaci té dans leurs entretiens ; i ls dis
paraissent dans l ' i n t é r i e u r de l ' hab i ta t ion , en 
sortent u n instant a p r è s et vont de compagnie 
visi ter u n autre vois in , qu i les r e ç o i t h o s p i t a l i è -
r emen l et les accompagne ensuite dans leur 
promenade; rencontrent- i ls d'autres indiv idus , 
ils leur donnent des t é m o i g n a g e s d ' a m i t i é , puis 
la soc ié t é se s é p a r e , chacun rentre dans sa de
meure. On peut assister des heures e n t i è r e s à ce 
spectacle, seulement on d é s i r e r a i t c o n n a î t r e le 
langage des animaux pour se m ê l e r à eux et en
tendre leurs conversations. 

« Le chien des prairies cour t sans crainte en
tre les pieds des buff les ; mais le mo ind re m o u 
vement d u chasseur, ce lu i - c i sera i t - i l m ê m e 
é l o i g n é , f a i t d i s p a r a î t r e sous terre toute la so
c i é t é . De l é g e r s aboiements, semblant pa r t i r des 
profondeurs du sol, t é m o i g n e n t seul encore de 
l'existence de ces an imaux. 

« L e u r chair est t r è s - b o n n e , mais leur chasse 
est si d i f f i c i l e et si rarement f ructueuse , qu 'on 
ne cherche g u è r e à la f a i re ; si on en tue parfois , 
c'est par s imple c u r i o s i t é . D'ai l leurs , leur ta i l le 
n ' é t a n t pas plus grande que celle de l ' é c u r e u i l , 
l 'on peut se f igurer quelle é n o r m e q u a n t i t é i l 
f audra i t en abattre pour n o u r r i r m ê m e une pe
t i te caravane. » 

L ' h o m m e n'est donc pas l ' ennemi que les cy
nomys aient le plus à craindre. Ses villages sont 
h a b i t é s par des ê t r e s b ien plus redoutables pour 
l u i . « Des h i b o u x , des serpents à sonnettes, d i t 
Wash ing ton I r v i n g ( i ) , y é t ab l i s sen t aussi leur 

(1) Washington Irving. Voyage dans les prairies de 
rouestdes États-Unis, 32» chap. New-York, 1835. 

domic i l e ; mais reste à savoir si ce sont des h ô t e s 
bien accueil l is , ou des é t r a n g e r s i n t r o d u i t s sans 
la pa r t i c ipa t ion des v é r i t a b l e s p r o p r i é t a i r e s . Les 
h iboux q u i logent dans ces ter r iers on t u n regard 
v i f , u n vo l rapide , des pattes p lus grandes que 
celles de nos h i b o u x c o m m u n s , et, de p lus , ils 
sortent en p l e i n j o u r . Des voyageurs assurent 
qu ' i l s ne s ' é t a b l i s s e n t dans les demeures des 
chiens de p ra i r i e que lorsque ces derniers les 
ont a b a n d o n n é e s par suite de la m o r t de quelque 
membre de l eu r f a m i l l e , car la s e n s i b i l i t é de ces 
s inguliers petits q u a d r u p è d e s les por te à fu i r 
l ' endro i t o ù ils on t pe rdu u n des objets de leur at
tachement . Diverses personnes p r é t e n d e n t m ê m e 
que le h i b o u est une sorte d ' in tendant ou de 
concierge p o u r le ch i en de p ra i r i e , et l ' on p r é 
tend encore, v u la ressemblance de leur c r i , 
que l 'oiseau apprend à j apper aux jeunes cy
nomys et q u ' i l est ainsi le p r é c e p t e u r de la fa 
m i l l e . » 

L e h i b o u v i v r a i t donc en bonne intell igence 
avec le ch ien des prai r ies ; au p lus dérobe- t - i l 
de temps à autre u n j eune encore ma lad ro i t . Le 
serpent à sonnettes, au cont ra i re , se nou r r i t 
presque exclusivement de ces an imaux , et dé 
t r u i t des villages entiers ; aussi les v ieux m â l e s , 
en sentinelle aux abords des te r r ie rs , ne redou
tent r i en t an t que l 'approche de cet ennemi 
dangereux. 

« J'ai p u me convaincre , d i t Geyer, que le ser
pent à sonnettes, une fo i s q u ' i l s ' é t a i t é tab l i 
dans une ces demeures, f inissai t par en ê t r e le 
seul habi tant . On m'assura qu 'aux bords de la 
r i v i è r e Jeton, à v i n g t - c i n q mi l l e s e n v i r o n de son 
conf luent avec le Missour i , se t r o u v a i t u n grand 
vi l lage de chiens des prair ies , t r è s - p e u p l é autre
fois , o ù ne se t rouva ien t plus m a i n t e n a n t que des 
serpents à sonnettes. Je fis le voyage pour m'en 
convaincre. U n vaste tapis de gazon s ' é t e n d a i t 
devant nous, d é j à à une certaine distance, nous 
t rouvions sous nos pas des serpents à sonnettes 
en nombre plus c o n s i d é r a b l e que d 'hab i tude . 
E n f i n , nous a r r i v â m e s à l ' end ro i t d é s i g n é , au 
coucher d u sole i l . Les serpents se mon t r a i en t 
plus nombreux . Nous ne j u g e â m e s pas p ruden t 
de passer la n u i t dans le voisinage i m m é d i a t d u 
vi l lage, et nous ne r e ç û m e s pendant la n u i t la 
visite d 'aucun de ces repti les. A u lever d u sole i l , 
j e me rendis dans le v i l l a g e ; la cha leur n ' é t a i t 
pas encore f o r t e ; la r o s é e é t a i t t r è s - a b o n d a n t e • 
r i en ne se m o u v a i t . T o u t l ' endro i t ressemblait 
à u n j a r d i n . Les sesleria é t a i e n t en f l eu r , et leur 
couleur orange c la i r b r i l l a i t d ' u n é c l a t c h a r m a n t 
à travers les gouttelettes de r o s é e . Cet aspect me 
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fit oubl ie r les rept i les ; mais t o u t à coup j ' e n 
tendis p r è s de m o i u n f o r t serpent à sonnettes, 
puis u n second, puis u n t r o i s i è m e . Je j e t a i une 
p ier re au p remie r , q u i se dir igea sur m o i , et 
con t inua i m o n c h e m i n jusqu 'au hau t des m o n t i 
cules. Mais le nombre des serpents croissait de 
plus en plus ; j e dus enf in qu i t t e r le vi l lage. J 'y 
revins une autre fois et j e n 'y fus encore accuei l l i 
que par les serpents à sonnettes. Ces reptiles 
venimeux avaient c o m p l è t e m e n t d é t r u i t les 
chiens des prairies. » 

Geyer rapporte aussi que des gens dignes de 
toute confiance l 'ont a s s u r é que, dans les prai
ries du cours s u p é r i e u r de l 'Arkansas, Ton t r o u 
vai t souvent la grenoui l le cornue dans les terriers 
des cynomys. 

Je veux encore ci ter quelques p a r t i c u l a r i t é s 
remarquables de l 'h is to i re de ces cur ieux r o n 
geurs que j ' e m p r u n t e r a i à W o o d . « L e ch ien des 
prair ies , d i t ce naturaliste, a u n grand courage 
et mon t re beaucoup d ' a m i t i é à ses semblables. 
U n t rappeur avait p u t i r e r u n de ces animaux 
q u i se t rouva i t en sentinelle devant son te r r ie r et 
l 'avait t u é . Mais, à ce moment , apparut u n compa
gnon de la v i c t i m e , q u i s ' é ta i t t enu c a c h é jusque-
l à ; sans crainte de s'exposer au f eu du chasseur, 
i l saisit l e cadavre de son compagnon et l ' em
porta dans son te r r ie r . L e t rappeur f u t te l le 
men t saisi de cette marque de d é v o u e m e n t q u ' i l 
refusa tou jours , depuis, de chasser le chien des 
prair ies . 

« Cet an ima l a la vie t r è s - d u r e . A lo r s m ê m e 
q u ' i l est mor t e l l emen t b l e s sé , i l est pe rdu pour 
le chasseur, s ' i l peut se t r a î n e r j u s q u ' à l ' e n t r é e 
de ses galeries : i l s'y laisse couler et d i s p a r a î t . 

« La m a n i è r e don t le cynomys, en temps o r d i 
naire, p é n è t r e dans son te r r i e r est t r è s - c u r i e u s e . 
I l ne cour t pas, mais i l saute, f a i t une culbute , 
agite ses pattes de d e r r i è r e , remue sa queue et 
s ' é v a n o u i t comme par enchantement . Le specta
teur n'est pas revenu de son é t o n n e m e n t , que la 
t ê t e de l ' an ima l r e p a r a î t à l ' e n t r é e d u te r r i e r , et 
que le m ê m e j e u recommence. » A u d u b o n con
firme p le inement ces assertions. 

C a p t i v i t é . — On p r é t e n d que le chien des 
prair ies ne supporte pas longtemps la c a p t i v i t é : 
mais s'est-on jamais d o n n é la peine de le b ien 
soigner ? 

LES MARMOTTES — ARCTOMYS. 

Die Murmelthiere, The Marmots. 

Caractères. — Les marmottes proprement 
dites, types de la f a m i l l e des a r c t o m y d é s , ont 

u n corps l o u r d et bas sur j ambes ; la t ê t e grosse, 
ar rondie ; des oreil les m é d i o c r e m e n t longues ; 
une queue re la t ivement cour te et t o u f f u e ; u n 
pouce aux pieds de devant, t o u t à f a i t r u d i m e n -
taire ; la pup i l l e ronde. Elles n 'on t pas d'aba
joues. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les e s p è c e s 
connues appartiennent à l 'Europe , à l 'Asie et à 
l ' A m é r i q u e septentrionale. 

LA MARMOTTE BOBAC — ARCTOMYS BOBAC. 

Der Bobak, The Bobac ou Poland Marmot. 

Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a 
é t é a m e n é à s é p a r e r le bobac de la marmot t e c o m 
mune . Son habi tat , qu i n'est plus le m ê m e que 
celui de cette d e r n i è r e ; son pelage, q u i est au
t r emen t c o l o r é , ont f a i t penser q u ' i l devait en 
d i f f é r e r s p é c i f i q u e m e n t , ce que sont venues con
firmer des observations attentives. 

C a r a c t è r e s . — L e bobac (fig. 37) a i e t o u r des 
yeux et le museau d 'un b r u n jaune ; le dos et le 
ventre d ' un gris r o u s s â t r e , et les incisives b l a n 
ches. Sa longueur totale est de 50 cent . , sur les
quels 10 appart iennent à la queue. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le bobac se 
t rouve dans la Galicie, la Pologne m é r i d i o n a l e , 
la B u k h o w i n e , dans toute la Russie et dans la 
S i b é r i e m é r i d i o n a l e . On n'a pas p u fixer la l i m i t e 
orientale de son aire de dispers ion. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e bobac 
habi te les grandes plaines d é c o u v e r t e s et les c o l 
lines peu é l evées . I l choisi t , dans des expositions 
m é r i d i o n a l e s , u n sol sec et fe rme dans lequel i l 
creuse des couloirs de 4 à 6 m è t r e s de p r o f o n 
deur, pourvus de divers compar t iments . Cette 
habi ta t ion sert à toute une f a m i l l e . 

Comme le cynomys, le bobac sort d è s le ma
t i n de sa demeure. I l a ime à se chauffer au 
solei l , et à j oue r avec ses semblables. E n cas de 
danger, i l pousse u n s i f f lement d 'a larme t r è s -
a igu . Sa n o u r r i t u r e consiste en racines et en 
herbes. A l ' e n t r é e de l ' h iver , i l r e m b o u r r e son 
te r r i e r avec d u f o i n , puis toute la f a m i l l e s'y en
do r t j u squ ' au pr in temps . 

C'est à cette é p o q u e qu'a l i eu l 'accouplement . 
A u m i l i e u de T é t é , on t rouve des petits d é j à à 
m o i t i é adultes. Le bobac p a r a î t moins f é c o n d que 
les autres marmot t e s ; une femel le n'a ordinai re
ment pas beaucoup de pet i ts , souvent m ê m e 
on ne l u i en vo i t q u ' u n seul . 

C a p t i v i t é . — I l supporte t r è s - b i e n la c a p t i 
v i t é , s 'habitue r a p i d e m e n t - M ' h o m m e et s 'appri
voise a i s é m e n t . 
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Fis. 37. La Marmotte Bobac. 

Usages e t p r o d u i t s . — Un mange sa chair ; on 
utilise sa peau. 

LA MARMOTTE VULGAIRE — ARCTOMYS 
MARMOTTA. 

Das Murmelthier, The Marmot. 

La marmotte a depuis longtemps attiré l'atten
t ion de l ' homme ; les Romains la connaissaient 
d é j à ; mais on ne s'est pas toujours f a i t une i d é e 
exacte de sa nature . D ' a p r è s Tschudi , le j é s u i t e 
K i rche r la regardait comme u n m é t i s d u b la i 
reau et de l ' é c u r e u i l , et A t t m a n n , s ' é l evan t contre 
une telle op in ion , en faisait un pet i t blaireau 
et la rangeait avec cet an imal p a r m i les co
chons. 

Les noms divers qu'a r e ç u s la marmot te d i f fè 
rent peu les uns des autres. Les Italiens la n o m 
ment mure montana; les Savoyards, marmotta; les 
habitants de l 'Engadine, marmotella; à Glaris, on 
l 'appelle munk; dans le canton de Berne, mur-
meli; dans le Valais, murmentli et mistbelleri ; 
dans les Grisons, murbetle ou murbeutle. 

C a r a c t è r e s . — L e corps de l amarmot t e {/ig.38) 
est cour t et r a m a s s é ; sa t ê t e , plate et grosse, est 
assez expressive ; sa lèvre fendue dans le m i l i e u et 
recouverte d'une barbe épa i s se , laissevoirlesdents 
q u i l u i servent à ronger ; celles-ci sont longues 
d 'un pouce et fo r tement r e c o u r b é e s ; la couleur 

en est blanche chez les jeunes et j aune chez les 
adultes. Les yeux, d 'un n o i r b r i l l a n t , sortent un 
peu de la t ê t e ; les oreil les, petites et rondes, s'a
platissent contre le c r â n e ; les joues, couvertes de 
longs poi ls , sont assez fortes ; le cou est cour t et 
épa i s ; les pieds, r a m a s s é s , annoncent une forte 
organisat ion. La f o u r r u r e , é p a i s s e et g ro s s i è r e , 
est jaune et gr i s - roux sur le l o n g d u dos, d 'un 
b r u n de rou i l l e sous le cou et aux parties i n f é 
rieures, et n o i r â t r e sur le c r â n e . Les poils du 
nez et d u museau sont à m o i t i é noirs , à m o i t i é 
blancs ; ils deviennent j a u n â t r e s sur les joues et 
sur les pieds de devant ; c eux -c i n 'on t que quatre 
doigts ; ceux de d e r r i è r e , plus longs et plus f a i 
bles, en ont c i n q ; et la plante est garnie de se
melles q u i leur fac i l i t en t beaucoup la course sur 
les rochers. L a queue, couverte d 'une four ru re 
t r è s - é p a i s s e , d 'un roux b r u n â t r e , se t e rmine par 
une grosse tou f fe no i re . L a longueur d u corps 
est de 40 à 48 cent. 

On t rouve des v a r i é t é s noires, blanches ou ta
c h e t é e s de blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les r é 
centes observations on t d é m o n t r é que la mar
motte vulgaire est u n a n i m a l exclusivement eu
r o p é e n . On ne la t rouve pas en Asie , comme on 
l 'a c ru ; elle y est r e m p l a c é e par d'autres e s p è c e s , 
p a r m i lesquelles le bobac, dont nous avons d é j à 
p a r l é . L a marmot t e vulgaire habite les hautes 
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cimes des A l p e s , des P y r é n é e s et des Car-
pathes. 

U œ i i r g , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Peu de nos 
rongeurs i n d i g è n e s on t é t é le sujet d 'autant d'ob
servations que la marmot t e , et pour t an t on ne 
c o n n a î t pas encore toutes les p a r t i c u l a r i t é s de la 
vie de cet i n t é r e s s a n t hab i tan t de nos montagnes, 
ce q u i peut s 'expliquer par la d i f f i cu l t é que l ' on 
a à le suivre dans les r é g i o n s o ù i l est c o n f i n é . 
C'est, en effet , sur les pics les plus é levés des 
Alpes , à la l i m i t e des neiges é t e r n e l l e s , là o ù ne 
c r o î t plus aucun arbre , aucun buisson, o ù le b é 
t a i l ne monte plus , o ù la c h è v r e e l l e - m ê m e n'ar
r ive pas ; c'est l à , sur les pet i ts î lo t s des rochers, 
au m i l i e u des glaciers q u i , pendant six semaines 
au plus , ne sont pas couverts de neiges, qu 'ha
bi te la marmot t e . E l l e s é j o u r n e donc dans les 
l i eux les plus inaccessibles à l ' h o m m e . Plus les 
montagnes sont d é s e r t e s , plus elle les recher
che. E l l e a à peu p r è s c o m p l è t e m e n t d isparu des 
endroi ts que l ' h o m m e f r é q u e n t e . E l l e habi te 
g é n é r a l e m e n t les versants m é r i d i o n a u x , o r ien
taux et occ identaux; comme l a p l u p a r t des an i 
maux diurnes , elle a ime le solei l . E l le creuse l à 
ses ter r iers , les uns simples, petits, pour l ' é t é ; 

les autres profonds , é t e n d u s , pou r l ' h iver . Les 
premiers l u i fournissent u n abr i passager pen
dant le mauvais temps ; les autres, u n re fuge 
pour l 'h iver q u i , dans les hautes r é g i o n s , r è g n e 
six, h u i t et m ê m e dix mois . 

Dans ces r é g i o n s é l evées , l a ma rmo t t e n 'a 
qu 'une vie active de courte d u r é e , son sommei l 
persistant t an t que r é g n e n t les f ro ids ; mais ses 
moeurs, du ran t cette p é r i o d e , sont curieuses à 
observer. 

« L ' é t é , d i t Tschud i (1), s ' é c o u l e gaiement 
pour elles. A la pointe d u j o u r , les viei l les sor
tent de leurs te r r ie rs , avancent la t ê t e avec p r é 
caut ion, p r ê t e n t l 'ore i l le et guet tent de tous c ô t é s 
pour s'assurer s'il ne se passe r i e n d ' ex t raord i 
naire dans le voisinage ; elles se hasardent enf in 
à fa i re quelques pas et se met ten t à d é j e u n e r . Ce 
repas est p romptemen t e x p é d i é ; l 'herbe verte et 
sur tout les jo l ies f leurs des Alpes en f o n t les p r i n 
c ipaux fra is , et on les vo i t d i s p a r a î t r e rapide
men t autour des é t a b l i s s e m e n t s des marmot tes . 
Lesjeunes suivent de p r è s les parents. Dès q u elles 
sont toutes r a s s a s i é e s , elles se rangent en cercle 

{l) Tschudi, les Alpes, p. G32. 
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sur une pierre plate, b ien e x p o s é e au soleil et 
aussi r a p p r o c h é e que possible de leur demeure. 
Alors elles commencent leurs j eux et leurs p la i 
sirs (fig. 39), q u i consistent à se peigner, à se grat
ter, à faire leur to i le t te , à se taquiner les unes les 
autres et à fa i re les belles en se dressant sur leurs 
jambes de d e r r i è r e . Pendant que les jeunes se l i 
v rent ainsi à leur h u m e u r f o l â t r e , les vieil les mar 
mottes f o n t sentinelle, et d è s que p a r a î t quelque 
chose de suspect, u n h o m m e , u n oiseau de proie 
ou u n renard , f û t - c e à des lieues de distance, le 
s i f f le t se f a i t entendre c la i r , f o r t , retentissant. Ce 
son, quoique a igu et p e r ç a n t , a quelque chose 
de p l a i n t i f et de p r o f o n d (1 ) . L e reste de la t roupe , 
n 'ayant pas v u l ' ennemi , ne r é p o n d pas au signal 
de la sentinelle, mais s'attache à suivre tous les 
mouvements de cel le-ci , restant tant qu 'el le 
reste, f u y a n t quand elle f u i t . Les avertissements 
se renouvel lent de momen t en m o m e n t ; mises 
ainsi sur l eur garde, toutes les marmottes de la 
montagne cherchent à d é c o u v r i r l ' ennemi , et, 
quand elles y sont parvenues, elles s i f f l en t à leur 
tour , et b i e n t ô t de tous les c ô t é s les vigilantes 
sentinelles sont à leur poste. Si l ' ennemi se ca
che ou s ' a r r ê t e , les signaux cessent, mais la sur
veil lance ne se r e l â c h e pas; à l 'approche d u dan
ger, elles se p r é c i p i t e n t toutes dans leur de
meure et ne se hasardent à sor t i r de nouveau que 
quand tou t sujet de crainte a disparu. Celles q u i 
n 'on t pas vu l ' ennemi sont les p r e m i è r e s à repa
r a î t r e . On ne sait pas si les marmot tes ont des 
sentinelles proprement dites, commeles chamois ; 
les chasseurs ne le c ro ien t pas. Us pensent que 
la petitesse et la couleur grise de ces an imaux , 
et plus encore leur vue p e r ç a n t e , q u i leur f a i t 
d é c o u v r i r u n h o m m e à une distance tel le que le 
me i l l eu r t é l e s c o p e nous permet t ra i t seul de le 
dis t inguer , les gardent mieux que la plus grande 
vigi lance. Dès que le temps est f r o i d , elles res
tent des jours entiers dans leurs t rous ; la n u i t 
elles ne sortent jamais . Auss i t ô t a p r è s le cou-

(1) Un pâtre tessinois, qui passe chaque été dans le 
voisinage des marmottes, nous a assuré que toutes les 
vieilles ne sifflent jamais. Nous venions à peine de le 
quitter que nous avons pu nous apercevoir de la justesse 
de cette remarque.* Près de la hutte du Prosa, nous vîmes 
â trente pas de nous un de ces animaux d'une grandeur 
extraordinaire et qui paraissait d'un âge très-avancé. 
11 était occupé à manger et ne se dérangeait point à notre 
approche ; les sifflets et les appels de ses compagnons ne le 
troublèrent pas davantage ; enfin, nous voyant tout près 
de lui, i l se décida à s'éloigner, mais sans grande hâte et 
sans pousser un son. Peut-être que les marmottes fami
liarisées avec les lieux habités et la vue des humains 
perdent l'habitude de siffler. 

cher du soleil , tous les l i eux de plais ir sont d é 
serts; en au tomne elles se r e t i r en t b i en avant 
ce m o m e n t , et la vue d ' u n e n n e m i les ret ient 
dans leur demeure, pendant t o u t le reste de la 
j o u r n é e . 

« Les marmot tes é t a b l i s s e n t leurs habitat ions 
d ' é t é sur les oasis de gazon qu ' en tou ren t les r o 
chers et les a b î m e s ; elles recherchent le soleil 
p l u t ô t que l ' ombre et é v i t e n t t ou jou r s l ' h u m i 
d i t é . Leurs t rous sont souvent c r e u s é s à 3 ou 4 
pieds de p ro fondeur , et des galeries d'une ou 
deux toises, si é t r o i t e s q u ' o n a peine à y passer le 
p o i n g , conduisent à la demeure proprement 
d i te , q u i a la f o r m e d ' u n vaste bassin. L ' e n t r é e 
se t rouve quelquefois en p l e i n gazon, mais , le 
plus souvent, elle se cache au m i l i e u des rochers 
ou sous des pierres o ù i l est impossible de la 
d é c o u v r i r . Les galeries vont en m o n t a n t ou en 
descendant ; elles sont simples o u d iv i s ée s en 
plusieurs embranchements , dans lesquels la 
ter re est si b ien p r e s s é e et t a s s é e que c'est à 
peine s ' i l a f a l l u en enlever pour les cons t ru i re . 

« L 'accouplement a l i e u peu a p r è s le sommei l 
d 'hiver , et d é j à en j u i n les petits v iennent au 
monde ; i l n 'en n a î t pas plus de quatre à la fois . 
Ceux-ci ne sortent que quand i ls sont d é j à pas
sablement gros, et i ls partagent l ' hab i t a t ion de 
leurs parents j u s q u ' à l ' a n n é e suivante . 

« Les marmottes n ' on t quelquefois qu 'une de
meure pour les deux saisons ; dans ce cas, elles 
la construisent sur le p l an des habi ta t ions d 'hiver, 
q u i sont plus vastes que les r é s i d e n c e s d ' é t é . 
Mais , en g é n é r a l , elles a iment à passer la belle 
saison, autant que possible, dans les hautes pra i 
ries, à 3,000 m è t r e s env i ron . C'est l à l eur s é j o u r 
p r é f é r é , parce qu'elles y sont à l ' a b r i de t o u t dan
gereux voisinage. Cependant le m o m e n t arr ive 
où i l f au t le qu i t te r ; elles descendent alors dans 
les p â t u r a g e s que le berger v ient d 'abandonner 
et s'y creusent leurs terr iers d 'h iver , vaste con
s t ruc t ion q u i cont ient quelquefois une f a m i l l e 
de quinze ind iv idus . Avant le m i l i e u d 'octobre , 
q u i est l ' é p o q u e o ù elles s 'enferment d é f i n i t i v e 
ment , elles t ransportent une grande q u a n t i t é de 
f o i n dont elles tapissent leurs t rous et q u i leur 
sert aussi, avec de la t e r re et des pierres , à fer-
mer les canaux. Les demeures d ' é t é et celles 
q u i ne sont pas h a b i t é e s restent ouvertes. L ' en 
t r é e m ê m e des canaux est d 'a i l leurs t o u j o u r s 
l ib re ; ce n'est que 1 o u 2 pieds plus bas que se 
t rouve la por te si sol idement b â t i e . De l à , les ca
naux se divisent . L ' u n n'est q u ' u n embranche
men t accessoire, c r e u s é sans doute a p r è s la con
s t ruc t ion de l a por te pour d é c h a r g e r les m a t é -
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r i aux q u i n ' é t a i e n t plus ut i les . Cet embranche
ment existe aussi parfois dans les terr iers d ' é t é ; 
alors i l n 'a é v i d e m m e n t pas cette dest ination, 
mais i l sert sans doute d ' é c h a p p a t o i r e aux m a r 
mottes poursuivies par le chasseur, ou b ien i l 
devait d 'abord f o r m e r l ' e n t r é e pr inc ipa le , et la 
rencontre d'une p ier re a f o r c é à l 'abandonner . 
L a grande avenue q u i condui t à l ' hab i ta t ion 
d 'hiver a rarement moins de 10 pieds de long , à 
p a r t i r de l ' e n t r é e , et assez souvent elle a 8 à 10 
m è t r e s . E l l e remonte un peu vers l ' e x t r é m i t é et 
about i t au te r r ie r , qu i ne mesure pas moins de 
3 à 6 pieds de d i a m è t r e , et q u i est r e m p l i d ' un 
f o i n tendre et sec, r e n o u v e l é en par t ie tous les au
tomnes. La prudente marmot t e commence d é j à 
en a o û t ses approvisionnements ; elle coupe avec 
ses dents tranchantes de l 'herbe et des plantes, 
qu'el le f a i t s é c h e r et qu 'e l le transporte ensuite 
chez elle. B ien des gens cro ien t encore, comme 
P l ine , que l 'une d'elles se couche sur le dos et se 
laisse charger de f o i n par les autres, q u i la t r a î 
nent ensuite dans leur t r o u en la t i r a n t par la 
queue ; on expl ique ainsi le tr iste é t a t de la f o u r 
rure de leur dos, q u i est en effe t t r è s - r â p é e ; mais 
cela v ien t uniquement de l ' e n t r é e t rop é t r o i t e 
des canaux. » 

Outre ces deux habi tat ions, la marmot t e a en
core des couloirs de re fuge q u i l u i servent en 
cas de danger ; si elle ne peut les at teindre, elle 
se cache sous des pierres ou dans des crevasses 
de rochers. 

Les habitants d ' u n m ê m e te r r i e r paraissent 
vivre en bonne ha rmonie t an t qu ' i l s ont leur 
l i b e r t é ; i l n ' en est pas de m ê m e en cap t i v i t é . 
Le comte B r â u n e r , le fonda teur du j a r d i n zoolo
gique de Vienne , m 'a r a c o n t é qu 'une marmot te 
en avait a t t a q u é une autre dans son te r r ie r , l 'a
vait t u é e et l 'avait m a n g é e . É t o n n é de ne p o i n t 
voir r e p a r a î t r e cet an ima l , on avait é v e n t r é le 
te r r ie r , et d é c o u v e r t ainsi le c r i m e . 

Les allures de la marmot t e sont t r è s - c u r i e u 
ses. Lorsqu 'e l le marche, — ce qu 'el le f a i t en se 
dandinant lourdement ,—le ventre touche à terre, 
et la t ê t e est u n peu p e n c h é e . E l le ne la dresse 
que quand elle s'assied. Les jeunes la f o n t balan
cer gaiement, en mesure avec la queue, pendant 
qu'elles se l ivent à leurs j e u x . M a l g r é la b r i è v e t é 
de ses jambes et la masse de son corps, cet an ima l 
cour t avec une grande vitesse et f a i t des sauts 
prod ig ieux ; i l g r impe dans les fissures des r o 
chers absolument comme les ramoneurs dans les 
c h e m i n é e s , en s'appuyant t a n t ô t sur les é p a u l e s , 
t a n t ô t sur les reins, et ar r ive b i e n t ô t en hau t . I l 
est su r tou t plaisant à voir quand i l s'assied sur 

son d e r r i è r e , d ro i t comme u n cierge, la queue 
hor izonta le , les pattes de devant pendantes, et 
q u ' i l regarde t ou t au tour de l u i . 

L a marmot t e creuse avec lenteur , et d ' o r d i 
naire avec une seule patte. Quand elle a d é t a c h é 
une certaine q u a n t i t é de terre , elle la rejet te 
rapidement avec ses pattes de d e r r i è r e et la pousse 
ensuite hors de son te r r ie r . El le a p p a r a î t souvent 
au dehors pendant ce t ravai l pour secouer le sa
ble q u i reste a t t a c h é à ses poils, puis elle creuse 
de nouveau avec ardeur . 

E l le se n o u r r i t de plantes alpines succulentes, 
de feuil les, de racines, et recherche pr inc ipa le 
ment les oreilles - d 'ours , les gnaphal iums, le 
t r è f l e , les asters, le p lan ta in ; au besoin, elle se 
contente de l 'herbe verte ou m ê m e s è c h e q u i 
c ro i t aux alentours de son te r r ie r . E l le broute 
l 'herbe comme les lapins, mais lorsqu'el le a de 
gros morceaux à manger, tels que des f r u i t s ou des 
raisins, elle s'assied et les mange en les tenant 
entre les pattes de devant, comme les é c u r e u i l s . 

El le bo i t rarement , mais beaucoup à la fo is , 
avec u n certain b r u i t , et lève la t ê t e à chaque 
g o r g é e , comme les oies et les canards. Sacc 
avance cependant qu 'el le lappe les l iquides 
comme les chiens et les chats. Son i n q u i é t u d e 
cont inuel le f a i t qu 'e l le ne mange pas une b o u 
c h é e t r anqu i l l emen t ; à chaque instant , elle se 
dresse et regarde au tour d'elle ; j amais elle ne 
se repose sans s ' ê t r e b i en a s s u r é e auparavant 
qu 'aucun danger ne la menace. 

Plusieurs naturalistes croient que la marmot t e 
se n o u r r i t d u f o i n qu 'el le a r a m a s s é dans son 
te r r ie r , lorsque le soleil d u pr in temps vient la 
r éve i l l e r t rop t ô t et que t ou t est encore couvert 
de neige et de glace. Mais on ne c o n n a î t r i en de 
pos i t i f à ce sujet . On sait cependant q u ' i m m é 
diatement a p r è s son r éve i l , si son te r r ie r est en
core e n t o u r é de neige, elle ent reprend de l o n 
gues excursions pour chercher sa n o u r r i t u r e . 

D ' a p r è s toutes les observations, les marmot tes 
paraissent pressentir les variat ions a t m o s p h é r i 
ques. Les montagnards sont p e r s u a d é s que le 
s i f f l ement des marmot tes annonce u n change
ment de temps, et que quand on ne vo i t pas ces 
an imaux j o u e r au solei l , c'est u n indice de p lu ie 
pour le l endemain . E n tous cas, elles f o n t preuve 
d 'une s ens ib i l i t é ins t inc t ive p a r t i c u l i è r e . C'est ce 
que mon t re le soin avec leque l , en é t é , elles 
prennent leurs p r é c a u t i o n s pour l ' h iver , et l ' op 
p o r t u n i t é avec laquelle elles s 'enfoncent sous 
terre en automne, pour n 'en sor t i r qu 'au p r i n 
temps. 

S o m m e i l h i v e r n a l . — Beaucoup de na tura-
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listes se sont p r é o c c u p é s d u singulier p h é n o 
m è n e connu sous le n o m de sommeil hivernal, et 
ont c h e r c h é la cause de ce m y s t é r i e u x sommei l 
dans les p a r t i c u l a r i t é s anatomiques que p r é s e n 
tent les animaux q u i le subissent, et no t ammen t 
la marmot te , chez laquelle le p h é n o m è n e est le 
plus p r o n o n c é . « Le secret de cette l é t h a r g i e pro
l o n g é e , d i t S a c c ( l ) , g î t t ou t entier dans les con
di t ions c l i m a t é r i q u e s auxquelles est soumise la 
marmot t e , a p p e l é e à vivre à p r è s de 3,000 m è t r e s 
au-dessus de la mer , dans des r é g i o n s o ù l 'h iver 
dure au moins sept mois , souvent neuf, et o ù , 
par c o n s é q u e n t , une a l imen ta t ion de t ro is à c i n q 
mois au plus doi t suff i re à l ' ent re t ien de la vie 
pour toute l ' a n n é e . A peine réve i l l ées , les mar 
mottes se gorgent de n o u r r i t u r e ; elles recher
chent les herbes les plus succulentes, les racines 
les plus riches en f é c u l e , et en consomment des 
masses v ra imen t prodigieuses. A p r è s chaque re
pas bien copieux, elles boivent , puis s 'endorment 
quelques heures et ne se r é v e i l l e n t que pour 
manger derechef. Sous l ' in f luence de ce r é 
g ime , les marmot tes a c q u i è r e n t b i e n t ô t u n em
bonpoin t c o n s i d é r a b l e , et p è s e n t alors, d i t -on , 
j u s q u ' à 10 k i logrammes ; à mesure que l ' e m b o n 
po in t se d é v e l o p p e , le besoin de s o m m e i l aug
mente , et devient si i m p é r i e u x en au tomne, que, 
quelle que soit la t e m p é r a t u r e , les marmot tes 
passent souvent des j o u r n é e s e n t i è r e s à d o r m i r 
sans r i en manger . Ce besoin de sommei l s'ac
c r o î t sans cesse, j u s q u ' à ce q u ' i l s ' é t ab l i s se r é 
g u l i è r e m e n t , pour ne plus s ' in ter rompre que de 
quinze en quinze jou r s env i ron , q u a n d la vessie, 
p le ine d 'u r ine , force l ' an ima l à s'en d é b a r r a s s e r . 
L a marmot t e sort alors à m o i t i é de sa torpeur , 
se rend , les yeux en g é n é r a l f e r m é s , à l ' endro i t 
qu 'el le a chois i , et qu 'e l le ne change jamais , 
pour y laisser ses d é j e c t i o n s , et puis regagne 
pais ib lement son matelas de f o i n . 

« Pendant h u i t a n n é e s qu 'on t d u r é nos obser
vations, i l nous a é t é impossible de saisir u n 
rappor t quelconque entre la l é t h a r g i e hivernale 
des marmot tes et l ' é t a t de l ' a t m o s p h è r e ; elles 
s ' éve i l l en t ou s 'endorment en hiver , i n d i f f é r e m 
men t , par u n temps f r o i d ou chaud, ou h u m i d e . 
I l y a, par contre , u n rappor t f rappan t entre l ' i n 
t e n s i t é de la l é t h a r g i e et la richesse en graisse 
de l ' an ima l ; car le sommei l des marmot tes m a i 
gres est beaucoup moins p r o f o n d et soutenu que 
celui des marmot tes grasses ; de là v ien t aussi 
que le poids des p r e m i è r e s d i m i n u e d 'une f a ç o n 
beaucoup plus sensible. I l ne f au t pas c ro i r e , d u 

(I) Sacc, Notice sur la Marmotte des Alpes. (Revue et 
Magasin de zoologie. Paris, 1858, t. X, 2 e série.) 

reste, que le poids de ces an imaux change beau
coup pendant l eur s o m m e i l h ive rna l ; i l ne d i 
m i n u e que de 2 à 300 grammes au p lus , en sorte 
que, gras en au tomne , i ls se r é v e i l l e n t encore 
bien en chai r au c o m m e n c e m e n t de l ' é t é . » 

C'est dans leurs grands te r r ie rs , que les mar
mottes s 'engourdissent. Quand les f r i m a s r e 
viennent , elles s'y ins ta l lent a p r è s les avoir 
p r é a l a b l e m e n t b o u r r é s de f o i n , en f e r m e n t l 'en
t r ée sur une é t e n d u e de 60 cent, à 2 m è t r e s 
avec de la t e r re , des pierres , des herbes, et cela 
avec t an t d ' h a b i l e t é que le t o u t ressemble à un 
m u r . Elles se couvrent t o t a l emen t de f o i n et s'en

do rmen t le f r o n t entre les j ambes de d e r r i è r e , 
de tel le sorte que le nez touche au n o m b r i l ; la 
queue r e p l i é e sur le nez ; les jambes de de r r i è r e • 
é t e n d u e s de chaque c ô t é de la t ê t e , les jambes 
de devant sur celles de d e r r i è r e , et le t ou t recou
ver t par le large p l i de la peau, g a r n i de graisse, 
q u i s ' é t e n d et f lo t te de chaque c ô t é d u ventre. 

L ' a n i m a l , selon les observations de Sacc, est 
alors si to ta lement r e p l i é sur l u i - m ê m e , q u ' i l est 
absolument imposs ib le de deviner o ù se trouvent 
la t ê t e et les membres ; la t e m p é r a t u r e d u corps 
s'abaisse rap idement au-dessous de celle de l'air 
ambiant , m ê m e dans les appar tements c h a u f f é s , 
en sorte que le toucher des marmot tes engour
dies est aussi f r o i d , aussi g lacia l que celui du 
marb re . Des ind iv idus q u ' i l a tenus cons tan t 
m e n t dans une chambre don t la t e m p é r a t u r e se 
ma in tena i t e n t r e - } - 1 0 ° e t - f - 1 5 ° c , on t c o n t i n u é 
à d o r m i r aussi r é g u l i è r e m e n t que d'autres qui 
é t a i e n t r e n f e r m é s dans une cave, à une tem
p é r a t u r e plus basse, et ne se sont j amais r é 
ve i l l és que pour satisfaire le beso in-d 'u r iner , 
et se r e n d o r m i r ensuite j u s q u ' a u r é v e i l défini t i f 
d u mois d ' av r i l . I l a c o n s t a t é que l ' a n i m a l , aussi 
longtemps que dure le s o m m e i l d ' h i v e r , ne rend 
jamais des d é j e c t i o n s sol ides; que l 'estomac ne 
fonc t ionne plus ; et que la r e sp i ra t ion travaille 
seule, quelque lente qu 'e l le soi t . E n e f fe t , la 
ma rmo t t e respire alors q u a t r e - v i n g t - d i x fois 
moins que quand elle est éve i l l é e et n 'a plus que 
quinze inspira t ions par heure . C o m m e c o n s é 
quence, les mouvements c i rcu la to i res sont de 
moins en moins actifs et les pulsa t ions de l 'o r 
gane cent ra l d i m i n u e n t c o n s i d é r a b l e m e n t . Mais, 
chose curieuse, l ' o n a v u le c œ u r d 'une mar
mot te d é c a p i t é e pendant son s o m m e i l d 'hiver 
con t inuer à battre pendant t r o i s heures, en don
nant seize à dix-sept pulsations par m i n u t e , et la 
t ê t e d u m ê m e a n i m a l p r é s e n t a , une d e m i - h e u r e 
a p r è s la d é c a p i t a t i o n , des traces de s e n s i b i l i t é . 

L a t e m p é r a t u r e i n t é r i e u r e de la m a r m o t t e 
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Fig. 3!). La Marmotte vulgaire (p. 78). 

pendant le sommei l est de 8° à 9° centigrades, 
c ' e s t - à - d i r e celle de l ' a i r ambian t d u te r r ie r . S i 
l ' on r é c h a u f f e u n i n d i v i d u dans u n é t a t d 'engour
dissement, à 17°, la respi ra t ion devient plus ma
nifeste ; à 20° , l ' an ima l commence à ronf le r ; à 
22°, i l é t e n d les membres ; et à 25° , i l se r é 

veil le . 
D ' a p r è s Sacc, « r i en , absolument r ien ne peut 

t i re r les marmottes de leur s o m m e i l , q u ' u n 
changement brusque et c o n s i d é r a b l e de t e m p é 
ra ture . U n f r o i d v i f les réve i l l e beaucoup plus 
vite qu 'une t e m p é r a t u r e é levée ; mais, dans les 
deux cas, elles ne tardent pas à s 'engourdir de 
nouveau. Pour t i r e r les marmot tes de leur l é 
tharg ie , i l n 'y a donc pas de me i l l eu r moyen que 
de les exposer à u n f r o i d t r è s -v i f ; elles se réve i l 
l en t de suite, cherchent p r é c i p i t a m m e n t quelque 

BREHM. 

r é d u i t o ù elles puissent s 'abriter, et meuren t 
b i e n t ô t si on ne se h â t e de les rapporter dans u n 
endro i t chaud . 

« L e r éve i l d u p r in temps est v r a imen t ext raor
dinaire , parce q u ' i l pe rmet de vo i r la v ie r e n a î 
tre lentement dans l ' a n i m â l , et d'en suivre les 
p r o g r è s tou t aussi f ac i l ement que lorsqu 'on é t u 
die l ' œ u f soumis à l ' i ncuba t ion ; le p r o c é d é na
t u r e l est absolument le m ê m e , c ' e s t - à - d i r e que 
la vie nerveuse a p p a r a î t d 'abord, puis l ' ac t iv i t é 
c i rcu la to i re , et en f in seulement la s ens ib i l i t é et 
l ' exc i t ab i l i t é muscu la i re . L a marmo t t e se d é 
roule d 'abord en poussant de gros soupirs, mais 
elle est encore f ro ide au toucher ; b i e n t ô t elle 
ouvre ses beaux gros yeux, aussi doux que l i m 
pides, puis le mouvement gagne les pattes de 
devant, et l ' an ima l commence à marcher , t i r a n t 

I I — 1 1 0 
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a p r è s l u i son t ra in de d e r r i è r e , comme le co l i 
m a ç o n sa coqui l le . 

« Le sommei l prend le corps dans un sens op
posé à celui du réve i l , c ' es t -à -d i re que, c o m m e n 
ç a n t p a r l e t r a in de d e r r i è r e , i l f i n i t par la t ê t e . 

« Pendant le sommei l h iverna l , chose extraor
d ina i re , le poids des marmot tes augmente l en 
tement jusqu ' au m o m e n t o ù elles se r é v e i l l e n t 
pour u r ine r , et d iminue alors d'une q u a n t i t é 
correspondante à celle d u l i q u i d e e x p u l s é . Cette 
augmenta t ion de poids est due à une f i x a t i o n d'oxy
g è n e q u i se combine aux é l é m e n t s d u corps sous 
l ' in f luence d'une respira t ion q u i , t o u t i m p e r 
ceptible qu 'el le soit , existe b ien r é e l l e m e n t . 

« Toutes ces observations conduisent à admet
tre que le sommei l h iverna l des marmot tes n'est 
pas autre chose qu ' un p ro fond engourdissement 
p r o d u i t à la fois par la fa t igue et par l ' obés i t é ; 
i l est absolument semblable à celui q u ' o n remar
que chez les serpents g o r g é s de n o u r r i t u r e , et 
chez les bestiaux parvenus au dern ier d e g r é de 
graisse. » 

A u commencement de l ' é t é , les marmot tes , 
quoique maigres, se r é v e i l l e n t encore bien en 
chair ; elles sortent de leurs terr iers et sont 
souvent o b l i g é e s , comme nous l 'avons d i t , de par
cou r i r de longs trajets pour t rouver u n peu 
d'herbe s è c h e sur les flancs des montagnes , là o ù 
le vent a b a l a y é les neiges. Mais b i e n t ô t pous
sent les jeunes plantes alpines, f r a î c h e s , succu
lentes, et l ' an ima l redevient gros et gras. 

C'est en sortant de leur sommei l d 'h iver que 
les marmot tes s 'accouplent. C inq semaines plus 
t a rd , elles met tent bas de quatre à six petits au 
plus , suivant l eur â g e . Dès que les jeunes sont 
en é t a t de suivre leurs parents, toute la f a m i l l e 
qui t te le quar t i e r d 'hiver , descend dans les pâ 
turages fer t i les p l a c é s le long des ruisseaux et s'y 
é t a b l i t . 

L ' â g e des marmot tes est faci le à r e c o n n a î t r e à 
la couleur de leurs dents incisives, q u i , blanches 
la p r e m i è r e a n n é e , deviennent j a u n e - c i t r o n la 
seconde et orange v i f la t r o i s i è m e ; plus t a rd , on 
ne peut plus a p p r é c i e r l eur â g e que d ' a p r è s ia 
couleur d u ventre , q u i est d 'un r o u x - o r a n g é 
d 'autant plus v i f que l ' an ima l est plus vieux. 

Les marmot tes v ivent de neuf à d ix ans. 
Chasse. — L a chasse des marmot tes of f re 

de grandes d i f f i c u l t é s . L e chasseur es t - i l a p e r ç u 
par u n i n d i v i d u de la bande, sa p r é s e n c e est 
a u s s i t ô t a n n o n c é e par u n coup de s i f f le t , et t ou t 
d i s p a r a î t ; va inement alors passerait-on la j o u r 
n é e à les guetter ; r i en ne se m o n t r e r a i t p lus . I l 
f a u t ê t r e à l ' a f f û t avant le lever d u so le i l , s i o n 

veut en t i r e r une. B i en peu de marmot t e s tom
bent d 'ai l leurs sous le p l o m b d u chasseur; pres
que toutes sont prises dans des p i è g e s ou dans 
les ter r iers , pendant l eu r s o m m e i l l é t h a r g i q u e . 

Dans les temps anciens, on pour su iva i t avec 
acharnement ce pauvre an ima l ; d u reste, i l en 
est à peu p r è s de m ê m e de nos j o u r s . On en dé 
t r u i t pa r tou t beaucoup en les d é t e r r a n t . Ce pro
c é d é f a i t d i s p a r a î t r e des f ami l l e s e n t i è r e s . Aussi , 
dans plusieurs cantons de la Suisse, o ù les mar
mottes const i tuent l ' un ique revenu c o m m u n a l , 
a-t-on soin de le r é g l e r o u de le d é f e n d r e : c'est 
ce q u ' o n f a i t dans le can ton d ' U r i , d ' a p r è s ce 
que nous apprend Sacc. L à , sous peine de 
400 f rancs d 'amende, la chasse est i n t e rd i t e pen
dant toute la belle saison. L ' é t é v e n u , les paysans 
von t marque:" soigneusement chaque terr ier , en 
p lan tant au-dessus de l u i une longue perche, 
puis i ls at tendent les p r e m i è r e s neiges. Dès 
qu'elles on t envahi la c o n t r é e , une d é l é g a t i o n com
munale va o u v r i r quelques-uns des ter r iers mar
q u é s , pou r est imer l 'abondance de la r é c o l t e ; car, 
suivant la f e r t i l i t é de l ' a n n é e , chaque f a m i l l e se 
compose de t ro is à quat re , ou b ien de d i x à douze 
ind iv idus . L e c h i f f r e connu , o n assigne à cha
que m é n a g e u n cer ta in n o m b r e de marmot tes , et 
la chasse commence . On ouvre les te r r ie rs , dont 
on n ' e n l è v e que les b ê t e s â g é e s , grasses et de 
sexe mascu l in ; on les j e t t e dans des sacs pour 
les apporter au v i l lage , o ù on les assomme. L 'on 
comprendra a i s é m e n t que , sans toutes ces sages 
mesures, les marmot tes d i s p a r a î t r a i e n t c o m p l è 
t ement en peu d ' a n n é e s . P o u r ce q u i est de la 
chasse o rd ina i r e , la p rudence i n n é e de ces ani
m a u x la rend moins des t ruc t ive . Sur l 'alpe du 
glacier de la va l l ée de la Saass, dans le Valais, 
les montagnards q u i on t , c o m m e ceux d ' U r i , tout 
i n t é r ê t à m é n a g e r cet a n i m a l , à cause des res
sources q u ' i l leur f o u r n i t , sont assez av i sés pour 
ne dresser de p i è g e s qu ' aux v ieux indiv idus ; 
aussi les marmot tes y sont-elles abondantes, les 
jeunes é t a n t t o u j o u r s é p a r g n é s . 

E n é t é , on ne peut d é t e r r e r la m a r m o t t e , l 'ani
m a l creusant alors beaucoup plus rapidement 
que ne peut le fa i re l ' h o m m e . 

Lorsqu 'e l le est s e r r é e de t rop p r è s , la marmot t e 
se d é f e n d avec courage, elle f a i t usage de ses 
dents et de ses g r i f fes . Une bande est-elle t rop 
poursuivie , elle é m i g r é d 'une mon tagne à l ' au t re . 

C a p t i v i t é . - Prises vie i l les , les marmot tes 
sont indomptables , tandis que jeunes elles s'ap
pr ivoisent a i s é m e n t , et deviennent aussi douces, 
aussi caressantes que des chiens . Cependant on 

a d autant p lus de peine à . les n o u r r i r qu 'el les 
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sont plus jeunes. Par exemple, des marmot tes 
q u i tet tent encore s ' é l èven t plus d i f f i c i l e m e n t 
que celles q u i ont acquis la m o i t i é de leur crois
sance. 

N ous emprunterons encore à Sacc (1) quelques 
dé t a i l s i n t é r e s s a n t s sur la vie des marmottes en 
c a p t i v i t é . « Ces an imaux , d i t - i l , sont faciles à 
n o u r r i r ; i ls mangent , de p r é f é r e n c e à tou t , le 
pa in , les f r u i t s et les racines, mais se contentent 
aussi de t r è f l e , de luzerne, de feui l les de chou, 
et ne mangent les feuil les dures et s è c h e s des gra
m i n é e s que lorsqu ' i ls sont p re s sés par la f a i m . 
Us refusent la viande crue et cui te , ainsi que 
les œ u f s , mais boivent avidement le l a i t , qu ' i l s 
a iment beaucoup mieux que l 'eau. 

« Peu d 'animaux craignent autant l ' h u m i d i t é , 
dont i l f au t les garan t i r avec le plus grand soin, 
car elle les tue p romptemen t . Dès que la p lu ie 
s'annonce, les marmot tes remplissent leur cage 
de f o i n , de chi f fons et de toutes les choses molles 
qu'elles rencontrent , pour en construire u n l i t 
b ien dou i l l e t , sur lequel elles restent é t e n d u e s 
aussi longtemps que la f a i m ne les en chasse 
pas ; c'est à cette cause q u ' i l f a u t a t t r ibuer la 
r a r e t é des marmottes duran t les a n n é e s p luv ieu
ses, q u i les f o n t p é r i r par m i l l i e r s . 

« Quoiqu'elles m u l t i p l i e n t a i s é m e n t en do
m e s t i c i t é , nous ne les avons pas vues se repro
du i re sous nos yeux. 

« M a l g r é leur intel l igence assez peu d é v e l o p 
p é e , les marmot tes reconnaissent fac i lement l eu r 
m a î t r e et o b é i s s e n t à sa voix ; celles que nous 
p o s s é d i o n s vaguaient, dans u n grand j a r d i n et 
accouraient au p remie r appel , se je taient dans 
nos bras, g r impa ien t sur nos é p a u l e s pour lé
cher nos joues avec l eu r langue s a t i n é e , ou l is
ser nos cheveux avec leurs longues incisives et 
la paume moelleuse de leurs pattes de devant. » 

L ' o n sait aussi que la m a r m o t t e s 'habitue fac i 
lement à prendre les postures les plus comiques, 
à marcher debout sur les pattes de d e r r i è r e , à 
danser autour d 'un b â t o n . E l l e se sert de ses 
mains avec une adresse ex t rao rd ina i r e ; elle peut, 
par exemple, embrasser le doigt qu 'on l u i tend, 
et s'y suspendre, saisir le b r i n de pai l le le plus 
dé l i é , fa i re le po ing et l u t t e r debout , corps à 
corps, avec ses semblables, ainsi qu 'on le vo i t 
fa ire aux ours. I l n'est donc pas é t o n n a n t qu'avec 
toutes ces q u a l i t é s , u n an imal aussi inof fens i f 
a i t de nombreux amis. 

Quand el le est contente, la m a r m o t t e f a i t en
tendre u n b r u i t i n t é r i e u r analogue à ce lu i d 'un 

(1) Sacc, Notice sur la Marmotte des Alpes, dans la Revue 
et Magasin de zoologie. Paris, 1858, t. X, 2» série. 

chat q u i file ; lo r squ 'on l ' i r r i t e , qu 'on l 'effraye 
o u qu 'el le j oue , elle pousse u n s i f f l ement a igu 
d 'une violence ex t raord ina i re , et que tous les 
voyageurs q u i ont f r a n c h i le passage de la Furca , 
dans le Valais , connaissent pa r fa i t ement b i e n . 

L a marmot t e v i t en bonne ha rmonie avec les 
autres an imaux ; celle de not re j a r d i n zoo log i 
que en est une preuve. E l l e pe rme t à divers pacas 
et agoutis d 'habi ter le t e r r i e r qu 'e l le a cons t ru i t ; 
si elle sait repousser les indiscrets , jamais elle 
n 'at taque. 

On ne peut laisser une marmo t t e captive c o u 
r i r dans une maison, par la raison qu 'e l le ronge 
t ou t ce qu 'e l le t rouve ; i l f au t avoir soin de dou
bler sa cage avec des feui l les de t ô l e , pour 
qu 'el le ne s'en é c h a p p e pas. On a de la peine à 
la re ten i r dans les cours et les j a r d i n s , car elle 
se creuse sous les mur s de c l ô t u r e u n c h e m i n q u i 
l u i donne sa l i b e r t é . 

Les marmot tes captives ne v ivent pas t ou jou r s 
entre elles dans d'excellents rapports . I l n'est pas 
rare de les vo i r s'attaquer, et la plus fo r te tue r 
la plus fa ib le . Dans une chambre chaude, elles 
sont aussi actives l 'h iver que l ' é té ; dans une 
p i è c e f r o i d e , elles ramassent tou t ce qu'elles 
peuvent t rouver , se b â t i s s e n t un n i d et s'endor
ment , mais d ' u n sommei l i n t e r r o m p u . 

On peut enfermer une marmot t e endormie 
dans une caisse bien rempl ie de f o i n et l ' en
voyer au l o i n . M o n p è r e en r e ç u t une ainsi e m 
b a l l é e , q u i l u i é t a i t e x p é d i é e par le professeur 
Schinz. El le supporta par fa i tement le voyage de 
Suisse en Thur inge , et ar r iva p r o f o n d é m e n t en
dormie . I l est bon de dire que l 'envoi se fit par 
les voies ordinaires , et b ien avant que les che
mins de fe r eussent r endu les communica t ions 
rapides. 

Une marmot t e captive, m ê m e avec les m e i l 
leurs soins, ne peut v ivre plus de c i n q o u six ans. 

Usages e t p r o d u i t s . — L a m a r m o t t e , si i n t é 

ressante par ses m œ u r s , est encore ind ispen
sable aux popula t ions c o n f i n é e s dans les r é g i o n s 
les plus é l evées des Alpes . « E l l e est le l a p i n des 
montagnes f ro ides et é l evées , comme d i t Sacc, 
mais elle a sur c e l u i - c i l ' immense avantage de 
ne r i e n c o û t e r du ran t l ' h ive r , et d 'accumuler 
dans son é p i p l o o n des masses é n o r m e s de graisse 
excellente, q u i en f o n t u n t r é s o r i r r e m p l a ç a b l e 
pour les habi tants de ces c o n t r é e s d é s o l é e s . » 
Cette graisse, en effet , est fondue pour t en i r l i e u 
de beur re . 

Sa chair est m a n g é e f r a î c h e ou f u m é e : f r a î 
che, el le est blanche et d é l i c a t e c o m m e celle du 
l a p i n , sans avoir u n g o û t b i en p r o n o n c é ; aussi 
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est-elle f o r t e s t i m é e des touristes. S a l é e et f u 
m é e , elle est le r é g a l des j ou r s de fô te . Pour l u i 
fa i re subir cette p r é p a r a t i o n , on é c h a u d e la 
marmot te , puis on la racle comme on le fa i t d 'un 
porc ; ensuite on la sale et on la f u m e pendant 
quelques jou r s . Cet a p p r ê t en f a i t u n mets excel
lent, f o r t a p p r é c i é des gourmets, et pour lequel 
les moines du m o n a s t è r e de Sa in t -Ga l l avaient 
d é j à , en l 'an 1000, cette b é n é d i c t i o n s p é c i a l e : 
« Que la b é n é d i c t i o n te rende gras ! » A cette 
é p o q u e , la marmot t e é t a i t d é s i g n é e dans les 
couvents sous le n o m de Cassus alpinus. 

L a peau de la m a r m o t t e , soigneusement s é c h é e , 
sert à confec t ionner des pelleteries g r o s s i è r e s , 
mais durables. 

E n f i n , dans l ' espr i t d u vu lga i re , la marmot t e 
passe p o u r avoi r des vertus t h é r a p e u t i q u e s . Sa 
cha i r est r é p u t é e u n excel lent f o r t i f i a n t p o u r les 
femmes en couches ; sa graisse r endra i t l 'accou
chement plus f a c i l e , g u é r i r a i t les coliques, la 
toux , les affect ions de p o i t r i n e ; et sa peau, lors
qu'elle est f r a î c h e , ca lmera i t les attaques de 
goutte . I l est i n u t i l e de fa i re r emarquer que ce 
sont là de simples p r é j u g é s . 

L E S G É O M Y D É S — GEORYCHI. 

Die Erdgrâber ou Wurfmàuse. 

C a r a c t è r e s . — Cette peti te f a m i l l e renferme 
des animaux fouisseurs, q u i ont beaucoup de rap
ports avec la taupe par leurs formes et par leurs 
habitudes. I l s ont le corps c y l i n d r i q u e ; les 
oreilles peu visibles ; les yeux c a c h é s ; les pattes 
fortes , larges, pourvues chacune de c i n q doigts ; 
des ongles puissants, sur tout aux doigts de de
vant ; la f o u r r u r e mol l e et courte ; le museau 
cart i lagineux ; des incisives fortes et t r è s - s a i l 
lantes ; la plante des pieds nue . 

Leu r s t ructure in terne o f f re diverses par t i 
c u l a r i t é s , mais moins c a r a c t é r i s t i q u e s que celles 
que p r é s e n t e leur con fo rma t ion e x t é r i e u r e . 

Une e s p è c e est c o m p l è t e m e n t aveugle, comme 
l'est aussi une e s p è c e de taupe. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I ls habi tent 
les plaines s è c h e s et sablonneuses de l 'ancien et 
d u nouveau monde, l 'Aus t ra l ie e x c e p t é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les g é o m y -
d é s ne sont p o i n t sociables ; i ls v ivent solitaires 
dans leur te r r ie r , f u i e n t la l u m i è r e , ne qu i t t en t 
que rarement leurs demeures souterraines, pour 
venir à la surface d u sol, et creusent avec une 
r a p i d i t é incroyable de longs couloirs auxquels 
ils t rava i l len t t o u t le j o u r et su r tou t toute la 
n u i t . 

L o u r d s , maladroi ts à la surface d u sol, i ls se 
meuvent dans leurs galeries souterraines avec la 
plus grande r a p i d i t é . 

I l s se nourr issent de plantes, de racines, de 
tubercules, de bulbes qu ' i l s t rouven t dans la 
ter re . Quelques-uns, par except ion, mangent 
aussi de l 'herbe , de l ' é c o r c e , des graines, des 
no ix . 

Ceux q u i habi tent les r é g i o n s f ro ides , amas
sent des provisions, mais n 'on t pas de sommei l 

h ive rna l , e t con t inuen t tou te l ' a n n é e à d é v a s t e r 
les champs, les j a rd ins , les pra i r ies . Heureuse
ment leur m u l t i p l i c a t i o n est b o r n é e , car ils 
n 'on t q u ' u n ou deux petits par p o r t é e . Beaucoup 
construisent u n n i d . 

Les g é o m y d é s on t tous les d é f a u t s de la taupe, 
sans avoir aucune de ses q u a l i t é s : ce sont des 
an imaux laids et nuisibles. 

LES GÉOMYS — GEOMYS. 

Die Taschenratten. 

Caractères. — Ce premier genre, qui com
pose à l u i seul une f a m i l l e pour quelques au
teurs, r en fe rme des an imaux q u i ressemblent à 
la fois aux é c u r e u i l s et aux spalax. I ls ont des 
abajoues t r è s - a m p l e s ; le museau c o m p r i m é ; les 
yeux m é d i o c r e s ; les oreil les t r è s - c o u r t e s et ar
rondies; c i n q doigts à chaque p a t t e , a r m é s 
d'ongles, longs et fo r t s aux pattes de devant, 
courts à ceux de d e r r i è r e ; une queue m é d i o c r e , 
poilue à l a rac ine , nue à l ' e x t r é m i t é . 

LE GÉOMYS A POCHES OU CENDRÉ — GEOMYS 
BURSARIUS SEU C1NEREUS. 

Die kanadische Taschenratte, The Canada pouched Rat. 

Caractères. — Le géomys cendré {fig. 40), le 
rat à abajoues du Canada, o u goffer, c o m m e on le 
n o m m e dans sa pat r ie , est u n peu plus pe t i t que 
le hamster ; i l a 30 cent, de l o n g , y compr i s les 
8 cent, q u i appar t iennent à la queue, et 8 cent. 
de haut ; i l a donc une ta i l l e i n t e r m é d i a i r e entre 
celle d u hamster et celle de la taupe. Sa f o u r 
ru re est t r è s - é p a i s s e , m o l l e , fine ; sur le dos les 
poils sont g r i s -b leu à la racine, r o u x à la pointe* 
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ils sont gris- jaune à la face i n f é r i e u r e d u corps ; 
la queue est blanche, et les pattes sont couvertes 
de poils rares et blancs. 

Pendant longtemps, o n a p a r l é des abajoues 
comme de la par t ie la plus remarquable des g é o -
mys. Les premiers naturalistes q u i d é c r i v i r e n t ces 
an imaux se les é t a i e n t p r o c u r é s par des Indiens, 
et ceux-si s ' é t a i e n t a m u s é s à r e m p l i r les aba
joues de terre , à les di la ter de tel le sorte qu'elles 
t r a î n a i e n t sur le sol . De là , les divers noms de 
rat à poches, à bourse, à abajoues, ayant tous la 
m ê m e s ign i f i ca t ion , q u i ont é t é d o n n é s à cet ani
m a l ; les empai l leurs s ' é v e r t u è r e n t à reprodui re 
la f o r m e p r o v o q u é e par la m a n œ u v r e des I n 
diens, et les dessinateurs, de leur c ô t é , ne f u r e n t 
que de t rop fidèles copistes. Auss i , encore au
j o u r d ' h u i , l a p l u p a r t des dessins qu 'on a de cet 
an imal sont de v é r i t a b l e s m o n s t r u o s i t é s . Mais 
Lichtenste in r é d u i s i t les abajoues à de simples 
di la tat ions, et m o n t r a qu'elles ne d i f f é r a i e n t pas 
de celles de b ien d'autres an imaux . Les incisives 
fortes et saillantes d u g é o m y s , nous f rappent 
maintenant bien plus que la p r é s e n c e des aba
joues. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le g é o m y s 
c e n d r é a une aire de dispersion assez é t e n d u e ; on 
le rencontre dans la r é g i o n comprise entre le 
34 e et le 54 e d e g r é de la t i tude n o r d , b o r n é e par les 
Montagnes Rocheuses à l 'ouest , et par le Missis-
s ipi à l'est. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet an ima l 
m è n e une existence de t a u p e ; en d'autres ter
mes, i l v i t sous terre, dans une o b s c u r i t é p ro 
fonde, se creuse des couloirs nombreux , r a m i 
f iés , et re jet te au dehors des amas de te r re . Sou

vent, le sol p rend l'aspect d 'une ter re l a b o u r é e ; 
d'autres fois , no tamment en hiver , c'est à peine 
si l ' on remarque ses t ravaux. Ce n'est que pen
dant la saison chaude q u ' i l se mont re de temps à 
autre à la surface d u sol . I l p a r a î t d o r m i r pen
dant toute la d u r é e des f r o i d s . 

Quoique l ' e spèce soit connue depuis la fin d u 
s ièc le dernier , ce n'est bien que dans ces derniers 
temps que ses m œ u r s ont é t é par fa i tement ob
se rvées par d'habiles naturalistes, « Dans u n j a r 
d i n , racontent A u d u b o n et Bachmann , o ù nous 
avions r e m a r q u é plusieurs amas de terre t ou t 
f ra is , nous d é t e r r â m e s u n go/fer et d é c o u v r î m e s 
ainsi plusieurs de ses conduits souterrains. U n des 
couloirs p r inc ipaux é t a i t à une p ro fondeur d'en
v i r o n u n p ied sous terre (30 cent.)sauf sur les points 
où i l passait au-dessous d'une a l l é e ; l à , i l é t a i t 
plus p r o f o n d . Nous le s u i v î m e s : i l traversait dans 
un par terre deux a l l ées et p é n é t r a i t dans u n se
cond par te r re .Un grand nombre de plantes, et des 
meil leures , avaient p é r i , l ' an ima l en aya n t c o u p é 
e t r o n g é les racines à ras d u sol. L e cou lo i r abou
tissait sous u n buisson de roses. De là par ta i t 
u n second coulo i r , q u i conduisai t jusqu 'aux ra 
cines d ' un gros h ê t r e ; le go/fer en avait r o n g é Té-
corce. E n poursuivantnosrecherches , nous t r o u 
v â m e s q u ' i l existai t plusieurs c a v i t é s , quelques-
unes p l a c é e s hors du j a r d i n , dans les champs, et 
dans une f o r ê t voisine ; nous d û m e s abandonner 
notre chasse. Lestas de te r re r e j e t é s par l ' an imal 
sont hauts de 12 à 15 pouces (30 à 40 cent.) ; i ls 
sont p l a c é s t r è s - i r r é g u l i è r e m e n t , t a n t ô t t o u t rap
p r o c h é s , t a n t ô t t r è s - é l o i g n é s . D 'o rd ina i r e , ils 
sont ouverts à leur part ie s u p é r i e u r e et r ecou
verts de gazon et de diverses plantes. » 
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A u d u b o n et Gesner, q u i a o b s e r v é le géomys de 
la Géorgie, donnent de cette e s p è c e une his toire 
collective, dont voic i le r é s u m é . 

Les g é o m y s é t a b l i s s e n t l eur demeure à une 
profondeur de 30 cent. Les amas de terre qu ' i l s 
re je t tent sont souvent d i sposés en zigzags, é lo i 
gnés d 'environ 1 m è t r e l ' u n de l ' au t re . Les an
ciens couloirs on t des parois t a s s é e s , que n 'on t 
pas les couloirs nouveaux. Ils se r a m i f i e n t de dis
tance en distance. Le d o n j o n , o u chambre p r i n -
cipale, est p l a c é entre des racines d'arbres, à en
v i r o n 1 m è t r e et d e m i de la surface du sol ; les 
couloirs y descendent, en f o r m a n t g é n é r a l e m e n t 
une spirale. Ce d o n j o n est grand, t a p i s s é d'herbes 
tendres, et ressemble à un n i d d ' é c u r e u i l : c'est 
là que l ' an ima l do r t et se repose. 

E n mars ou a v r i l , la femel le met bas de c inq à 
sept petits, dans u n n i d analogue au d o n j o n , mais 
t ap i s sé avec des poils don t elle se d é p o u i l l e . 
Comme dans u n te r r ie r de taupe, le don jon est 
e n t o u r é de galeries c i rcula i res , d ' o ù par tent les 
couloirs long i tud inaux . Gesner a v u u n boyau se 
rendre d u d o n j o n à une grande chambre à p r o v i 
sions, rempl ie de racines, de pommes de terre , 
de no ix , de graines. 

Le m a t i n , de quatre à d i x heures, le goffer t ra
vai l le avec ardeur à é t e n d r e son hab i ta t ion , sans 
doute pour chercher de la n o u r r i t u r e . Si l ' en
d ro i t est r iche , i l se creuse u n cou lo i r de 3 à 5 
m è t r e s de long , avec deux ou c i n q amas de 
terre ; dans le cas contra i re , i l pa rcour t plus de 
c h e m i n et t ravai l le plus longtemps. Parfois , i l 
i n t e r r o m p t ses t ravaux pendant des semaines 
e n t i è r e s ; i l p a r a î t se n o u r r i r pendant ce temps 
des provisions q u ' i l a a m a s s é e s . 11 rejet te la terre 
hors de son te r r ie r comme le f a i t la taupe. I l se 
mon t re le moins q u ' i l peut au dehors, et l o r s q u ' i l 
y v ien t , ce n'est que pour u n temps t r è s - c o u r t , 
et pour d i s p a r a î t r e au plus t ô t dans la p ro fondeur 
de la terre . L o r s q u ' i l sort, c'est s implement , au 
d i re d ' A u d u b o n , pour recue i l l i r l 'herbe n é c e s 
saire à la confec t ion de son n i d , et quelquefois 
pour se chauffer au solei l . 

Son odorat t r è s - f i n , son o u ï e t r è s - s u b t i l e le 
met tent à l ' a b r i des surprises; à la mo ind re ap
parence de danger, i l gagne le f o n d de ses gale
ries et, au besoin, creuse rapidement u n condu i t 
de f u i t e . 

Sur la te r re , le g é o m y s t r o t t i n e lourdement ; i l 
ne f a i t pas de bonds ; i l renverse en bas, en mar 
chant, les ongles -de ses pattes de devant, et 
laisse t r a î n e r la queue. I l cour t presque aussi 
vi te à reculons qu 'en avant, mais sa vitesse ne 
d é p a s s e pas celle de la marche d 'un h o m m e . 

Sous te r re , par cont re , i l se m e u t avec la r a p i d i t é 
de la taupe. I l est t r è s - m a l a d r o i t lorsqu 'on le 
couche sur le dos, et i l l u i f au t b i en une minute 
avant d 'a r r iver à se r e m e t t r e sur ses pattes. Pour 
manger , i l s'assied souvent sur ses membres de 
d e r r i è r e , et porte la n o u r r i t u r e à sa bouche avec 
ses pieds de devant. 

L o r s q u ' i l p a î t , i l b o u r r e d 'a l iments ses abajoues 
avec sa langue, et les v ide en les pressant entre 
ses pattes de devant. Ces abajoues, c o m m e chez 
d'autres rongeurs , sont d 'autant p lus saillantes 
en dehors, qu'el les sont plus r e m p l i e s ; elles 
deviennent o v o ï d e s , a l l o n g é e s , mais jamais ne 
pendent c o m m e des saés des deux c ô t é s d u m u 
seau et ne g ê n e n t les mouvements de l ' a n i m a l . Le 
g é o m y s y f a i t parfois p é n é t r e r d i r ec temen t les al i
ments par une ouver tu re ver t ica le , q u i s 'obl i tère 
plus t a r d . C'est une er reur de c ro i re q u ' i l mette 
dans ces abajoues la t e r re q u ' i l d é b l a y e pour la 
t ransporter hors de son t e r r i e r . L a fantaisie de 
l ' I n d i e n q u i , pou r la p r e m i è r e fo i s , apporta un 
goffer à u n natura l i s te , a d o n n é cours à cette 
croyance e r r o n é e . 

L e g é o m y s à poches est susceptible de causer-
des d é g â t s t r è s - c o n s i d é r a b l e s . E n rongeant les 
racines, i l peut , en quelques j o u r s , d é t r u i r e des 
centaines d'arbres p r é c i e u x ; i l ravage des champs 
entiers de plantes tuberculeuses ; aussi l 'homme 
dev i en t - i l son ennemi le plus dangereux. On lu i 
dresse des p i è g e s de toute e s p è c e . Mais lorsqu ' i l 
s'y t rouve p r i s , i l f a i t des effor ts i n o u ï s pour re
c o n q u é r i r sa l i b e r t é , et i l y a r r ive souvent, en 
laissant une patte dans le p i è g e . I l se d é f e n d à 
coups de dents et f a i t de profondes morsures. 

C a p t i v i t é . — A u d u b o n a g a r d é plus ieurs fois 
des g é o m y s en c a p t i v i t é , pendan t des semaines. 
I l les nourr issa i t f a c i l emen t avec des tubercules. 
I l s é t a i e n t t r è s - v o r a c e s , mais ne buva ien t n i eau n i 
l a i t . I l s cherchaient con t i nue l l emen t à s ' é c h a p . 
per, à ronger les parois et la por te de l eu r cage ; 
ramassaient des ch i f fons de tou te na ture pour 
s'en fa i re u n n i d , et rongeaient le c u i r . U n de ces 
an imaux s ' é g a r a u n j o u r dans une bot te d ' A u d u 
b o n ; au l i eu de sor t i r par o ù i l é t a i t e n t r é , i l 
ronge* le bout de la bot te et s ' é c h a p p a par la 
b r è c h e q u ' i l avait f a i t e . Cette hab i tude inv inc ib le 
de t ou t ronger , et le b r u i t q u i en r é s u l t e , ren
dent cet an imal t r è s - d é s a g r é a b l e . 

LES BATHYERGUES — BATHYERGUS. 

Die Strandmolle, The Sand Moles. 

Caractères. - La famille des géomydés est re-
presen<pe e.n A f r i q u e par lesbathyergues, que l 'on 
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a aussi n o m m é s éryctères. Ce sont des an imaux à 
co rps lou rd , bas sur jambes ; à t ê t e large, obtuse; 
à oreil les d é p o u r v u e s de pav i l l on ; à yeux e x t r ê 
memen t peti ts . L e u r queue est r é d u i t e à u n 
cour t mo ignon , por tan t une touffe de p o i l s ; 
et leurs incisives sont t r è s - l o n g u e s , t r è s - s a i l 
lantes, fa ib lement r e c o u r b é e s ; les s u p é r i e u r e s 
sont c r e u s é e s d 'un s i l lon p r o f o n d en avant. 

L ' e s p è c e la mieux connue est : 

LE BATHYERGUE MARITIME — BATIIYERGUS 
MAR1TIMUS. 

Der Strandmoll, The Coast Rat ou Sand Mole. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 41 ) que Buffon 
n o m m a i t grande taupe du Cap, que, depuis, on a 
aussi a p p e l é e rat-taupe des dunes, a u n pelage épa i s , 
m o u , f i n , d ' un blanc r o u x aux parties s u p é r i e u 
res d u corps ; b l a n c h â t r e ou g r i s â t r e aux parties 
i n f é r i e u r e s . Sa t ê t e est e n t o u r é e de soies l o n 
gues et roides. E l l e a le po r t de la taupe d 'Eu 
rope. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet a n i m a l se 
t rouve dans une par t ie re la t ivement peu é t e n d u e 
de l ' A f r i q u e d u Sud ; on le rencont re sur tou t au 
cap de Bonne E s p é r a n c e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l se t i en t 
dans les plages sablonneuses, et év i t e avec soin 
les terrains solides, r iches en v é g é t a u x . On le 
vo i t assez f r é q u e m m e n t dans les dunes, aux bords 
de la mer . 

L e bathyergue m a r i t i m e ou de r ivage, le kauw-
howbo, comme les Hottentots l ' appel lent , v i t 
souterra inement comme les g é o m y s , et creuse à 
une grande profondeur dans le sable des dunes 
des couloi rs longs, r a m i f i é s , rayonnant au tou r 

de divers points cent raux, r e l i é s plusieurs fois 
les uns aux autres, et que trahissent à l ' e x t é 
r i eur de petits mont icules a l i g n é s . Ces couloirs 
sont plus larges que ceux de la taupe, l ' an ima l 
é t a n t plus grand qu 'e l le . Le bathyergue de r i 
vage p a r a î t prendre toutes les p r é c a u t i o n s pour 
fe rmer à l ' a i r l ' e n t r é e de sa demeure. L a l u m i è r e 
l u i est d 'ai l leurs t r è s - d é s a g r é a b l e ; aussi ne 
v i e n t - i l qu 'accidentel lement à la surface d u 
sol, et, l o r s q u ' i l s'y mont re , c'est à peine s ' i l 
peut s 'enfuir . I l cherche, mais b i en m a l a d r o i 
tement , à ramper et s 'efforce de gagner de n o u 
veau les profondeurs du sol. Le saisit-on, i l 
r emue vigoureusement son avant - t ra in et m o r d 
t ou t au tour de l u i . C'est là t o u t ce que l ' on sait de 
ses habitudes. Son mode de r ep roduc t ion n'est 
pas connu . 

Chasse. — Les colons cul t ivateurs d é t e s t e n t 
au p lus haut po in t cette e s p è c e ; elle mine le sol 
au po in t de rendre la marche d u cheval ou de 
l ' h o m m e incertaine et m ê m e dangereuse par les 
chutes q u i peuvent en r é s u l t e r . C'est une des 
raisons pour lesquelles on l u i f a i t la chasse. 
Les paysans, q u i savent que l ' an ima l t ravai l le à 
ses galeries le m a t i n à six heures et le soir vers 
m i n u i t , choisissent ces moments pour l u i dresser 
u n p i è g e . I ls e n l è v e n t u n des tas de terre q u ' i l 
a fa i t s , met ten t à d é c o u v e r t la galerie q u i y cor
respond, y placent une carotte ou une autre 
racine et l 'a t tachent à une f icel le c o m m u n i 
quant avec la d é t e n t e d ' u n f u s i l dont le ca
non est d i r i g é vers le t r o u f a i t à la galerie. D è s 
que le bathyergue touche l ' a p p â t , le coup par t 
et le tue . On le lue aussi en le faisant sor t i r de 
son te r r ie r en l ' inondant . 
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Fig. 42. Le Spalax zemmi 

L E S S P A L A X — SPALAX. 

Die Blindmolle, 

Caractères. — Les spalax, que l'on nomme 
aussi rats-taupes, sont les plus singuliers des an i 
maux fouisseurs, et leur organisation est par fa i 
tement a p p r o p r i é e à leur vie souterraine. Rs ont 
un corps t r apu ; une t ê t e plus grosse que le 
t r onc ; u n cou cour t et comme i m m o b i l e ; des 
oreilles externes nulles ; des yeux rudimenta i res , 
s i t ué s sous la peau, q u i ne s'ouvre po in t de
vant eux pour fo rmer des p a u p i è r e s , par c o n s é 
quent tout à f a i t impropres à la vision ; des pieds 
é p a i s , larges, a r m é s d'ongles v i g o u r e u x ; une 
queue r é d u i t e à u n tubercule saillant ; des aba
joues nulles. Leurs dents et surtout leurs molaires 
sont à peu p r è s de m ê m e fo rme et de m ê m e n o m 
bre que chez les rats. 

Ce genre est f o n d é sur une e s p è c e euro
p é e n n e , la plus laide p e u t - ê t r e de toutes les 
e spèces de fouisseurs. 

LE SPALAX ZEMMI — SPALAX TYPIILUS. 

Der gemeine Blindmoll, The Spelez ou Common Mole 
Rat. 

Caractères. — Le spalax zemmi (fig. 42) 
ressemble beaucoup à la taupe par son por t , 
comme par ses m œ u r s , mais i l est encore plus 

laid qu 'e l le . I l a le c r â n e et su r tou t le front 
aplatis ; le museau obtus, a r r o n d i ; le nez large, 
é p a i s , ca r t i l ag ineux ; les narines rondes et écar
tées ; sur les cô t é s de la t ê t e u n r e p l i c u t a n é , 
sail lant, a l lant d u museau jusqu ' aux tempes; les 
incisives fortes et saillantes, larges, tranchantes, 
en biseau; les doigts des pattes de devant t r ès -
é c a r t é s en avant et r é u n i s à la base par une courte 
membrane pa lmaire . L e p o i l est é p a i s , mou, 
c o u c h é , u n peu plus l o n g sur le dos que sous le 
ventre. Le r ep l i c u t a n é de la t ê t e est couvert de 
soies roides, i n c l i n é e s , convergentes. Les mous
taches sont courtes et fines. Les doigts sont nus, 
et la plante des pieds est e n t o u r é e de poi ls longs, 
roides, i n c l i n é s en a r r i è r e . L a couleur de l ' a n i 
mal est, en dessus, d ' u n b r u n j a u n â t r e , à reflets 
gris de cendre ; la t ê t e est plus p â l e et la nuque 
est b rune ; le t o u r de la bouche , le m e n t o n , les 
pattes sont d 'un blanc sale, le ven t re est gris-
c e n d r é sale, avec des bandes longi tudinales 
blanches et des taches blanches entre les pattes 
de d e r r i è r e . Sa ta i l le est de 20 à 22 cent , et i l 
p è s e env i ron 300 grammes . 

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

r / T , ^ t r ° U V e d a n S U n e P e t i t e P a r t i e du sud-
est de 1 Europe et de l 'Asie occ identa le ; on le 
rencontre dans la Russie m é r i d i o n a l e , dans les 
bassins du Don et d u Volga , dans la Moldavie 
dans une part ie de la Hongr ie et de la Gancie en 

G r è c e et en T u r q u i e . E n Asie , le C a u c a s I m i t e 
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Fig. 43. Le Loir vulgaire 

son aire de dispersion. I l est sur tout c o m m u n 
dans l 'Ukra ine et dans l 'Asie Mineure . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Sa m a n i è r e 
de vivre ne d i f f è r e pas de celle des autres es
p è c e s de la f a m i l l e . I l habi te i n d i f f é r e m m e n t les 
plaines s t é r i l e s et fe r t i les . I l habite des terr iers 
assez profonds, d ' o ù rayonnent des couloirs q u i 
s 'ouvrent à la surface d u sol . I l rejet te aussi des 
amas de te r re , t r è s - p r è s les uns des autres. Ses 
incisives fortes et solides l u i servent à ronger et 
à couper les racines, et la terre q u i est entre ces 
racines. 11 rejet te avec sa t ê t e la terre q u ' i l a 
d é t a c h é e , et la pousse en a r r i è r e avec ses pattes. 

I l v i t soli taire comme la taupe, mais son ter
r i e r est moins é l o i g n é de ceux de ses semblables. 
A u m o m e n t d u r u t , i l se mon t r e souvent à la 
surface d u sol, et se chauffe au solei l , en compa
gnie de sa femel le . A u p remie r danger q u i le 
menace, i l cour t à son te r r ie r , ou se creuse ra 
p idement u n passage ; en u n instant , i l a dis
pa ru . C'est sur tout la n u i t o u de bon m a t i n q u ' i l 
sort de ses galeries. 

A la surface d u sol, les mouvements de cet 
an ima l sont e x t r ê m e m e n t maladroi ts ; sous ter re , 
i l avance par secousses, et va aussi fac i lement en 
avant qu 'en a r r i è r e . E n tous cas, i l ne le c è d e 
pas à la taupe en vitesse. 

Ses sens sont peu d é v e l o p p é s ; de tous l ' o u ï e pa
r a î t ê t r e le plus par fa i t . I l est t r è s - s e n s i b l e au b r u i t . 
E n l i b e r t é , i l se t i en t assis à l ' e n t r é e d 'un de ses 
couloi rs , l a t ê t e dro i te , é c o u t a n t a t tent ivement de 

tous c ô t é s . A u m o i n d r e b r u i t , i l r e l è v e plus en
core la t ê t e , prend une posture m e n a ç a n t e ou 
s 'enfouit dans le sol. I l est m é c h a n t et se d é f e n d 
vigoureusement à coups de dents quand on l 'at
taque. L o r s q u ' i l est en c o l è r e , i l m o r d de tous c ô 
t é s , souffle et gr ince des dents ; jamais o n n ' en 
tend sa vo ix . 

Le spalax mange des racines et des tubercu les ; 
en cas de besoin, i l ronge les é c o r c e s des arbres 
et des buissons. A l ' e n t r é e de l ' h i v e r , i l s'enfonce 
plus p r o f o n d é m e n t sous terre , mais ne p a r a î t pas 
s 'endormir d ' un sommei l h i v e r n a l ; tou jours est-il 
q u ' i l cont inue à creuser t an t que le sol n'est pas 
fo r tement g e l é . Onn 'a pas encore t r o u v é de p r o v i 
sions dans son ter r ier ; on y a v u seulement des 
nids , f o r m é s de radicelles. C'est dans l ' u n d'eux, 
qu 'en é t é , la femelle met bas deux ou quatre 
peti ts . 

Usages e t p r o d u i t s . — Cet an imal n'est que 
peu nuisible , q u o i qu 'on en ai t d i t ; mais i l n'est 
nu l l ement u t i l e . Les Russes cependant sont con
vaincus q u ' i l p o s s è d e des vertus merveilleuses. 
I l s croient que ce lu i q u i a le courage de placer 
u n spalax sur la m a i n nue, de s'en laisser mord re 
et de le tuer ensuite lentement en l ' é t o u f f a n t , 
acquier t la p r o p r i é t é de g u é r i r les é c r o u e l l e s par 
l a s imple impos i t i on des mains. De l à , le n o m 
vulgaire de cet a n i m a l , q u i s ignif ie médecin des 
écrouelles. Les Russes le n o m m e n t encore slapetz, 
l 'aveugle; les Galiciensziemni-bisak ; les Hongro is , 
fœldi-kœlœk. 

TJREUM, I I — 1 1 1 
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L E S M Y O X 1 D É S — MYOXI. 

Lie Bilche, die Schlafmâuse. 

Nous voic i avec des rongeurs q u i exci teront 
javantage notre i n t é r ê t . 

Les m y o x i d é s ou lo i rs sont des an imaux de 
peti te ta i l le , gracieux, é l é g a n t s , comme les é c u 
reui ls , et p r é s e n t e n t dans leurs m œ u r s diverses 
p a r t i c u l a r i t é s curieuses. On les rangerai t p a r m i 
les é c u r e u i l s , n ' é t a i e n t certaines d i f f é r e n c e s sen
sibles de s t ructure . 

C a r a c t è r e s . — I ls on t le corps assez mince , 
l a t ê t e plus semblable à celle de la souris q u ' à celle 
de l ' é c u r e u i l , le museau p o i n t u , les oreil les t r è s -
grandes, la queue é p a i s s e , t o u f f u e , avec deux 
r a n g é e s de poils longs sur les c ô t é s , quatre 
doigts et u n tubercule r e p r é s e n t a n t le pouce aux 
pattes de d e r r i è r e . 

L e u r s t ructure in terne est celle des é c u r e u i l s . 
I l s ont 13 v e r t è b r e s dorsales, 6 lombaires , 3 s a c r é e s 
et 22 à 25 caudales. Us n 'on t pas de c œ c u m . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — T O U S les m y o -
x i d é s que l ' on c o n n a î t habi tent l 'ancien monde . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g - i m e . — On les t rouve 
sur les collines et les montagnes ; i ls f r é q u e n t e n t 
les f o r ê t s , les b r u y è r e s , les j a rd ins , vivent sUr 
les arbres, plus ra rement dans des terr iers , dans 
les fentes des murs ou des rochers, mais t o u 
jours dans des endroits c a c h é s . 

L a p lupar t do rment tou t le j o u r , et ne se met 
tent qu 'au c r é p u s c u l e en q u ê t e de l eu r n o u r r i 
ture ; c'est ce q u i f a i t qu 'on ne les a p e r ç o i t que 
rarement . Une fois r éve i l l é s , i ls sont t r è s - a g i l e s ; 
i ls courent t r è s - b i e n , g r impen t encore mieux , 
sautent, mais moins b ien que les é c u r e u i l s . 

Dans les c o n t r é e s t e m p é r é e s , i ls tombent à 
l ' e n t r é e de l 'h iver dans u n sommei l l é t h a r g i q u e , 
et passent ainsi toute la saison f r o i d e . Beaucoup 
f o n t des provisions, qu ' i l s mangent quand i ls se 
r é v e i l l e n t ; d'autres n 'en on t pas besoin, et v i 
vent aux d é p e n s de leur graisse. Us se nourr i s 
sent de f r u i t s , de graines; la p lupar t j o ignen t à 
ce r é g i m e des insectes, des œ u f s , de jeunes o i 
seaux. Pour manger , i ls s'asseyent comme les 
é c u r e u i l s , et por ten t la nou r r i t u r e à la bouche 
avec leurs pattes de devant. 

L a p lupa r t sont sociables, et v ivent par paires ; 
d'autres sont soli taires. E n é t é , la femel le met 
bas, dans u n n i d , de quatre à c i n q petits q u elle 
é l ève et soigne avec tendresse. 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, i ls s'apprivoisent 

fac i lement ; mais i l s n ' a imen t pas q u ' o n les t o u 
che. 

Usages e t p r o d u i t s . — I l s ne sont n i utiles 
n i t r è s - n u i s i b l e s . 

On divise les myoxidés en quatre genres, dont 
t ro is on t des r e p r é s e n t a n t s dans nos c o n t r é e s ; le 
q u a t r i è m e appar t ien t à l ' A f r i q u e . 

LES LOIRS — MYOXUS. 

Lie Siebenschtâfer. 

Caractères. — Les loirs forment un premier 
genre dans la f a m i l l e des m y o x i d é s . I l s sont par t i 
c u l i è r e m e n t c a r a c t é r i s é s par leurs mola i res à cou
ronne plane, m a r q u é e de p lus ieurs si l lons et de 
saillies transversales, a u n o m b r e , selon la dent, 
de 6 à 8, et par une queue longue , t r è s - t o u f f u e 
dans toute son é t e n d u e , à poi ls dis t iques . 

L 'Europe p o s s è d e l ' e s p è c e type d u genre et de 
la f a m i l l e . 

LE LOIR VULGAIRE — MYOXUS GLIS. 

Der grosse Bilch ou Siebenschlâfer. 

Le loir est un de Ces animaux qui sont plus 
connus de n o m que de f a i t . Quiconque s'est oc
c u p é d 'h is toi re ancienne a entendu par le r de ce 
f a v o r i des Romains , p o u r l eque l o n construisai t 
des parcs d e s t i n é s à l ' é l e v e r . U n end ro i t couvert 
de buissons, de c h ê n e s o u de h ê t r e s , é t a i t e n t o u r é 
de mur s lisses, contre lesquels les lo i r s ne pou
vaient g r i m p e r ; on les nour r i s sa i t de glands et 
de c h â t a i g n e s , puis o n les r e t i r a i t d u parc, o n les 
p l a ç a i t dans des vases en t e r re n o m m é s gliriaria, 
et o n les y engraissait . Les fou i l l es d 'He rcu l anum 
nous ont f a i t c o n n a î t r e ces sortes de pr isons. 
C ' é t a i en t de petits vases, d e m i - s p h é r i q u e s , à bords 
en gradins et f e r m é s s u p é r i e u r e m e n t pa r une 
g r i l l e . On y r en fe rma i t p lus ieurs lo i r s et o n l eu r 
donnai t abondamment de la n o u r r i t u r e Puis 
quand i ls é t a i e n t b i en gras, o h les servait r ô t i s ! 
et i ls é t a i e n t p o u r les r iches gourmands de cette 
é p o q u e u n des mets les plus d é l i c i e u x . M a r t i a l 
ne d é d a i g n e pas de chanter ce t a n i m a l . 
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L'hiver qui nous endort nous gorge aussi de graisse • 
Et de quoi vivons-nous ? de somme et de paresse ( i ) . 

Caractères.—Le loir vulgaire (fig. 43) a 30 cent. 
de l ong , sur l e sque l s l4 appart iennent à la queue ; 
son p o i l est l o n g et assez é p a i s . I l a le dos gris 
c e n d r é , t a n t ô t plus c la i r , t a n t ô t plus f o n c é , avec 
des reflets d ' u n b r u n n o i r ; les flancs g r i s - b r u n â 
t r e c la i r ; le ventre et la par t ie in terne des pattes 
blancs, à reflets a r g e n t é s , le blanc d u ventre 
t ranchant assez nettement sur la couleur d u dos ; 
le dessus d u museau, la partie m é d i a n e de la 
l èv re s u p é r i e u r e g r i s -b run ; la part ie i n f é r i e u r e 
d u museau, les joues et la gorge blanches ; les 
moustaches noires ; les oreilles d 'un gris b r u n 
f o n c é è n dehors, avec une bordure plus claire ; la 
queue d 'un gris b r u n avec une bande long i tud i 
nale b l a n c h â t r e à sa face i n f é r i e u r e . 

L ' e s p è c e o f f re d 'ai l leurs, quant aux teintes, 
diverses v a r i é t é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'Europe m é 
r id iona le et l 'Europe orientale sont la patr ie d u 
l o i r vulgaire . On le t rouve en Espagne, en France, 
en G r è c e , en I t a l i e , dans le sud de l 'Al lemagne, 
en A u t r i c h e , en Styr ie , en Ca i in th ie , en Moravie , 
en S i lés ie , en B o h ê m e , en B a v i è r e . Mais i l est 
sur tout c o m m u n en Croatie, en Hongr ie et dans 
l a Russie m é r i d i o n a l e . E n Asie, i l arr ive jus 
qu 'au Caucase. I l manque dans le no rd d è l ' E u 
rope, en Angle te r re , en Danemark, dans l ' A l l e 
magne d u N o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l habi te la 
r é g i o n moyenne des montagnes, et p r é f è r e aux 
f o r ê t s d'arbres, verts les f o r ê t s de c h ê n e s et de 
h ê t r e s . 

T o u t le j o u r i l se t i en t c a c h é dans des troncs 
d'arbres creux, dans des crevasses de rochers, de 
murs , dans des trous c r e u s é s entre des racines d'ar
bres, dans u n te r r i e r de hamster a b a n d o n n é , u n 
n i d de pie ou de corbeau. Le soir, i l sort de sa ca
chette, et va à la recherche de sa n o u r r i t u r e ; r e 
vient à son g î te pour d i g é r e r et se reposer ; en 
ressort de nouveau p o u r manger encore, et, le 
m a t i n , i l regagne enfin sa demeure, a c c o m p a g n é 
g é n é r a l e m e n t de sa femel le o u d ' u n de ses sem
blables. Ce n'est que la n u i t que son na tu re l 
se manifeste : on le vo i t a lors , v i f et agi le , 
g r imper sur les arbres et les parois des j-ochers, 
avec toute l'adresse d ' un é c u r e u i l , b o n d i r de 
branche en branche, sauter d u haut d ' un arbre 
sur terre , cour i r avec r a p i d i t é . On ne peut par 
veni r à l 'apercevoir qu'autant que Ton c o n n a î t la 

(i) Martial, traduction inédite de M. Ch. Meaux-Saint-
Marc 

place q u ' i l occupe ; car sa protec t r ice , la n u i t , le 
soustrait aux regards de l ' h o m m e , p lus encore 
q u ' à ceux de ses ennemis. 

I l y a peu de rongeurs q u i l ' empor ten t sur le 
l o i r vulgaire en v o r a c i t é . I l mange t an t q u ' i l 
peut, et f a i t sa pr inc ipale n o u r r i t u r e des glands, 
des f a î n e s , des noisettes; i l ne d é d a i g n e pas les 
no ix , les c h â t a i g n e s , les f r u i t s doux et savoureux; 
i l se n o u r r i t m ê m e d 'an imaux, et p i l l e les n ids 
q u ' i l t rouve. I l bo i t t r è s - p e u d'eau, et, s ' i l a des 
f r u i t s succulents, i l n 'en bo i t m ê m e p o i n t . 

Duran t tou t l ' é t é , i l r ô d e ainsi chaque n u i t , à 
moins que le temps ne soit par t rop mauvais . Dans 
ses excursions, i l s ' a r r ê t e à chaque instant , s'as
sied, et de ses pattes de devant porte à sa bouche 
l ' a l iment q u ' i l v ient de rencontrer . On entend con
t inuel lement le craquement des no ix q u ' i l brise, 
le b r u i t de la chute des f r u i t s q u ' i l a d é v o r é s à m o i 
t i é . E n automne, i l amasse des provisions d 'h iver , 
et les enserre dans u n t r o u . A ce momen t , i l est 
e x t r ê m e m e n t gras ; cependant i l mange encore 
tant q u ' i l peut, et songe à se p r é p a r e r u n ab r i 
pour y passer l 'h iver . I l se f a i t u n n i d de mousse 
fine ; i l l ' é t ab l i t dans u n t r o u p ro fond , c r e u s é en 
terre , dans une fente de rocher , dans l a cre
vasse d 'un m u r , dans le creux d ' u n t ronc 
d'arbre ; i l s'y couche e n r o u l é , g é n é r a l e m e n t en 
compagnie de plusieurs de ses semblables, et 
s'endort longtemps avant que la t e m p é r a t u r e 
soit descendue à z é r o ; en a o û t dans les m o n t a 
gnes, en octobre dans la plaine. I l devient insen
sible comme tous les animaux h ibernants ; et 
p e u t - ê t r e m ê m e es t - i l ce lu i de tous q u i a le som
m e i l le plus p r o f o n d . On peut le prendre dans 
son g î t e , l ' emporter , i l reste i m m o b i l e . Dans une 
p i è c e chaude, i l se r éve i l l e peu à peu, remue ses 
membres, r end quelques gouttes d 'u r ine , s'agite 
ensuite avec u n peu plus de v ivac i t é , sans cepen
dant s ' éve i l le r t ou t à f a i t . E n l i b e r t é , i l s ' éve i l le 
s p o n t a n é m e n t de temps à autre , gr ignot te q u e l 
que peu de ses provisions, mais sans p a r a î t r e 
conscient de ses actions. Les lo i r s , que Lenz 
conservait pendant l ' h ive r dans u n endroi t f r o i d , 
se r é v e i l l a i e n t à peu p r è s toutes les quatre se
maines, mangeaient et se r endormaien t p r o f o n 
d é m e n t . Galvani en avait q u i ne se r é v e i l l a i e n t 
pour manger que tous les deux mois . 

L e l o i r vulgaire ne se r é v e i l l e que t r è s - t a r d au 
p r i n t e m p s , r a rement avant la fin d ' av r i l . Son 
sommei l h ivernal dure donc sept mois pleins, ce 
q u i rend v r a i ce d i c ton : Dormir comme un loir, 
a p p l i q u é aux personnes q u i do rmen t beaucoup. 

Peu de temps a p r è s le r éve i l , l ' accouplement 
a l i e u , et a p r è s une gestation de six s e m a i n e » 
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env i ron , la femel le met bas de trois à six petits, 
nus, aveugles; elle les d é p o s e sur une couche 
bien mol l e , dans le creux d 'un t ronc d'arbre ou 
dans une autre cav i té ; mais jamais ce n i d n'est 
p l a c é sur un arbre, comme celui de l ' é c u r e u i l ; i l 
est toujours plus ou moins c a c h é . Les petits crois
sent t r è s - r a p i d e m e n t , ne tet tent que peu de 
temps, et cherchent b i e n t ô t e u x - m ê m e s leur 
n o u r r i t u r e . L à où les f a înes abondent, cet animal 
se m u l t i p l i e rapidement . Par tout , d 'ai l leurs, sa 
m u l t i p l i c a t i o n est en p ropor t ion de l 'abondance 
de n o u r r i t u r e . 

Beaucoup d 'ennemis , d u res te , v iennent 
s'opposer à cette m u l t i p l i c a t i o n . L a mar te , le 
putois , le chat sauvage, la belette, les oiseaux 
de proie nocturnes, sont ses ennemis les plus 
dangereux; i l se d é f e n d contre eux avec c o u 
rage, à coups de dents, à coups de gr i f fes , mais 
i l f i n i t tou jours par succomber. 

Chasse. — Dans les endroits o ù le l o i r vulgaire 
est c o m m u n , l ' homme le poursui t , pou r s'en p r o 
curer soit la cha i r , soit la f o u r r u r e . On l ' a t t i re 
dans des demeures d 'hiver ar t i f ic iel les ; on creuse 
à cet effet des fosses, dans u n l i e u sec, e x p o s é 
au m i d i , dans une f o r ê t , sous des buissons ou 
au pied d'une paroi de rocher ; on les t a 
pisse de mousse, o n les recouvre de pai l le 
et de feui l les s è c h e s et on y me t des f a î n e s en 
grande q u a n t i t é . A m o r c é s a ins i , les lo i rs s'y r é u 
nissent en grand nombre , s'y rassasient, y é t a 
blissent l eu r demeure d 'hiver , s'y endorment et 
on les prend alors fac i lement . Dans la Carniole 
i n f é r i e u r e , les paysans, au rappor t de F i tz inger , 
prennent les loirs dans des trappes qu ' i l s suspen
dent aux arbres, ou qu ' i l s dressent à l ' e n t r é e de 
leurs g î t es ; une poire ou une p rune b ien savou
reuse l eu r sert d ' a p p â t . On en re t i re les loirs la 
n u i t . Les paysans parcourent la f o r ê t avec des 
torches a l l u m é e s , ramassent les ind iv idus t o m 
b é s dans le p i è g e , et r e l è v e n t les trappes. I ls 
enterrent aussi des tonneaux , les amorcent 
avec des f r u i t s , et n ' y laissent qu 'une ouver ture , 
garnie d 'un tuyau dans lequel sont d i sposés des 
fils de fe r , de tel le f a ç o n que l ' an ima l puisse y 
entrer , mais non en sor t i r . On en d é t r u i t ainsi 
de grandes q u a n t i t é s ; dans u n seul au tomne, u n 
chasseur peut prendre de deux à quatre cents 
lo i r s . 

C a p t i v i t é . — On voi t ra rement le l o i r en 
c a p t i v i t é . I l n'est d 'ail leurs n i t r è s - a g r é a b l e n i 
t r è s - i n t e l l i g e n t , ce que sa grande v o r a c i t é f e 
ra i t p r é j u g e r . Sa plus grande q u a l i t é est la p r o 
p r e t é . Quand i l ne do r t pas, i l passe son temps à 
se nettoyer A par t cela, i l est t r è s - e n n u y e u x . 11 

est t ou jou r s i r r i t é ; j amais i l ne j o u e avec son 
gardien ; i l gronde cont re qu iconque l 'approche, 
et, si l ' on n'est p ruden t , les morsures profondes et 
r é p é t é e s q u ' i l f a i t vous apprennen t q u ' i l n'est 
n u l l e m e n t d i s p o s é à se laisser t o u r m e n t e r . L a 
nu i t , les sauts con t inue l s q u ' i l f a i t dans sa cage, 
finissent par devenir t r è s - f a t i g a n t s à entendre. I l 
f a u t le b ien soigner et l u i donner assez à manger, 
pour q u ' i l ne ronge pas sa cage o u ne d é v o r e pas 
la queue d 'un de ses compagnons de c a p t i v i t é ; 
car, l o r s q u ' i l a f a i m , le l o i r at taque ses sembla
bles, les tue et les mange . 

LES LÉROTS — ELIOMYS. 

Die Gartenbilche, The Garden Dormouses. 

Caractères. — Ce genre ne diffère du précé
dent que par quelques c a r a c t è r e s , no tamment 
par ceux t i r é s de l a d e n t i t i o n . Nous avons vu 
que, chez les lo i r s , les molai res on t la couronne 
p la te ; elle est concave chez les l é r o t s , et les sail
lies transversales qu 'e l le p r é s e n t e ne sont qu'au 
nombre de c i n q . E n ou t r e , les l é r o t s o n t une 
queue b ico lore , couverte de poi l s courts et cou
c h é s dans la p r e m i è r e m o i t i é de son é t e n d u e à 
pa r t i r de la rac ine , et de poi l s longs et touffus 
dans la m o i t i é p o s t é r i e u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les l é ro t s 
sont propres à l ' ancien con t inen t . Ce genre est 
r e p r é s e n t é , en Europe , par deux e s p è c e s : le 
l é r o t c o m m u n et le l é r o t dryade o u l é ro t in 
(Eliomys dry as), q u i habi te la Russie et l a H o n 
gr ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces deux 
e s p è c e s ont des m œ u r s q u i d i f f è r e n t peu de celles 
d u l o i r : i l nous s u f f i r a d'esquisser l 'h is to i re 
de l 'une d'elles. 

LE LÉROT COMMUN — ELIOMYS NITELA. 

Der gemeine Gartenschlâfer ou die grosse Haselmaus, 
The Lerot ou Garden Dormouse. 

Caractères. — Le lérot commun (fig. 44), que 
les anciens Romains connaissaient sous le n o m de 
nitela e tque l evu lga i re appelle encore de nos jours 
grand muscardin, loir des jardins, a 16 cent, de 
long et 6 cent, de h a u t ; la l o n g u e u r de la queue 
est de 12 cent . Mais , le p lus souvent , o n t rouve 
des i n d m d u s q u i n 'ont , en t o t a l i t é , que 22 cent. , 
dont 14 appart iennent au corps . L e dos et l a t ê t e 
sont d u n gris b r u n - r o u x ; le ventre est blanc ; 

t t i 1 p œ ; e s t u , û a n n e a u n o i r b r i l l * n t , pa r ! 
t an t de 1 ore i l le et descendant sur les c ô t é s d u 
cou. Devant et d e r r i è r e l ' o r e i l l e se t r ouve une 
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tache b l a n c h â t r e et au-dessus une tache noire . 
L a m o i t i é a n t é r i e u r e de la queue est gr i s -brun ; 
la m o i t i é terminale est noire en dessus, blanche 
en dessous. Les poils du ventre sont gris à la ra 
cine, d 'un blanc à reflets jaune p â l e ou gris à la 
pointe . Les oreilles sont couleur de chair , les 
moustaches noires, avec la pointe blanche, les 
ongles couleur de corne claire , les incisives su
p é r i e u r e s d ' un b r u n clair , les i n f é r i e u r e s d 'un 
j aune c la i r . Les yeux sont d 'un no i r f o n c é , et 
donnent à l ' an ima l u n air évei l lé et in te l l igen t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e l é r o t ap
par t ien t à la r é g i o n t e m p é r é e de l 'Europe cen
t ra le et occidentale, et est r e m p l a c é dans l ' E u 
rope orientale par le l é r o t i n o u l é r o t dryade. On 
le t rouve en France, en Belg ique , en Suisse, en 
I t a l i e , en Al lemagne , en Hongr i e , en Galicie, en 
Transylvanie , en Russie aux bords de la Bal t ique . 
E n Al lemagne , le l é r o t est t r è s - c o m m u n , sur tou t 
dans l e H a r z . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l habi te les 
plaines comme les coll ines, mais i l p r é f è r e les 
f o r ê t s des montagnes. E n Suisse, i l arr ive jus
qu 'au voisinage des glaciers. On le t rouve assez 
souvent dans les buissons, dans les j a rd in s , et 
m ê m e dans les maisons. 

Son r é g i m e d i f f è re peu de ce lu i d u lo i r . I l p é 
n è t r e dans les habitat ions et y vole de la graisse, 
d u beurre, du l a i t ; i l p i l l e les nids, mange les 
œ u f s et les petits oiseaux. I l g r impe et saute à 
mervei l le et ne le c è d e en r i e n , sous ce rappor t , à 
l ' é c u r e u i l . L ' é t é , i l p rend son repos dans u n n i d à 
d é c o u v e r t sur u n arbre ; parfois , cependant, i l se 
r é f u g i e dans des m u r s , dans d'anciens t rous de 
rats , dans des t a u p i n i è r e s a b a n d o n n é e s q u ' i l con
ver t i t en une demeure commode et a g r é a b l e , en 

les tapissant de mousse. I l s'installe volont iers 
dans u n ancien n i d d ' é c u r e u i l . E n cas de besoin, 
i l construi t l u i - m ê m e son n i d entre deux bran
ches d 'arbre. 

L 'accouplement a l i eu dans la p r e m i è r e m o i t i é 
de m a i . Plusieurs m â l e s se disputent pour la 
possession d'une femel le ; i ls se poursuivent en 
s i f f lant , en grondant , et souvent rou len t ensem
ble du haut des arbres. A u t a n t i ls sont doux et 
paisibles d 'ordinai re , autant alors ils se mon
t ren t querelleurs, m é c h a n t s , d i sposés à m o r 
dre, et se l iv ren t des combats a c h a r n é s , dans 
lesquels u n des adversaires t rouve souvent la 
m o r t et est m a n g é par son r i v a l . A p r è s une ges
t a t i on de vingt-quatre jours à u n mois , la femel le 
met bas de quatre à six petits nus, aveugles, 
dans u n n i d à d é c o u v e r t et g é n é r a l e m e n t dans 
de vieux nids d ' é c u r e u i l , de corbeau, de merle 
ou de gr ive , dont elle a pris possession, et qu 'e l le 
r é p a r e et r embour re de mousse et de poils , en 
ayant le soin de n 'y m é n a g e r qu 'une pet i te o u 
ver ture . L a m è r e allaite longtemps ses pet i ts , et, 
quand ils peuvent manger, elle l eur apporte de 
la n o u r r i t u r e en grande q u a n t i t é . D é c o u v r e - t - o n 
le n i d , veut-on en enlever les petits, elle grogne, 
ses yeux é t i n c e l l e n t , elle gr ince des dents, saute 
aux mains ou à la figure d u ravisseur et fa i t 
de profondes morsures. Ce q u i a l i e u de sur
prendre , c'est que cet an ima l , t r è s - p r o p r e du 
reste, t i en t t ou jou r s son n i d t r è s - s a l e m e n t . I l y 
laisse s 'accumuler ses e x c r é m e n t s f é t i d e s , de 
telle sorte que l 'odeur q u i s'en exhale le d é c è l e 
de l o i n non-seulement à u n ch ien , mais m ê m e 
à u n h o m m e u n peu e x p é r i m e n t é . A p r è s que l 
ques semaines, les petits on t la ta i l le de leurs 
parents ; i ls r ô d e n t encore quelque temps au tour 
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de leur g î t e , cherchant l eur n o u r r i t u r e sous la sur 
voillance de leur m è r e . L ' a n n é e suivante, ils sont 
aptes à la reproduct ion ; si la saison est favorable , 
la femelle met encore bas une seconde p o r t é e . 

Le l é ro t é t a b l i t son g î t e d 'h iver dans u n t ronc 
d'arbre creux, une crevasse de m u r , une taup i 
n i è r e ; d'autres fois , i l p é n è t r e dans les fermes, 
les maisonnettes des j a rd ins , les granges, les 
huttes de charbonniers et y cherche une cachette. 
D 'ordinai re , on trouve plusieurs de ces an imaux 
e n t r e l a c é s et endormis dans le m ê m e n i d . I ls 
dorment d 'un sommei l con t i nu , mais peu p r o 
f o n d . Quand la t e m p é r a t u r e se radouci t , i ls se 
r éve i l l en t , at taquent leurs provisions et se r en 
dorment a u s s i t ô t que le f r o i d revient . I ls m o n 
t rent pendant l eur é t a t de sommei l une grande 
sens ib i l i t é . E n touche-t-on u n , le pique-t-on 
avec une é p i n g l e , i l t é m o i g n e a u s s i t ô t de sa sen
sibi l i té par une faible convuls ion , u n sourd gro
gnement. Le l é r o t ne se mont re que rarement 
avant la fin d ' av r i l . I l finit alors de manger ses 
provisions, et commence à vivre de sa vie d ' é t é . 

Le l é r o t c o m m u n est u n an ima l d é t e s t é à cause 
des d é g â t s q u ' i l f a i t dans les vergers. U n seul suf
fit pou r d é t r u i r e toute une r é c o l t e de p ê c h e s ou 
d'abricots. E n choisissant les f r u i t s les plus m û r s , 
les plus savoureux, i l mont re u n tact q u i f a i t 
honneur à son g o û t , mais souvent i l entame ceux 
q u i n 'on t pas toute leur m a t u r i t é , et d é t r u i t 
a insi plus q u ' i l ne mange. Tous les moyens que 
l ' o n emploie pour l ' e m p ê c h e r d 'arr iver aux f r u i t s 
sont inefficaces. I l surmonte t o u t obstacle; i l 
g r i m p e aux arbres et aux espaliers, passe entre 
les mail les des filets qu 'on a tendus, les ronge si 
elles sont t r o p é t r o i t e s ; i l passe m ê m e à travers 
les toiles m é t a l l i q u e s . Les f r u i t s q u i m û r i s s e n t 
t a rd sont seuls à l ' ab r i de ses atteintes, car, au 
m o m e n t de leur m a t u r i t é , i l est p l o n g é dans son 
sommei l h ive rna l . 

Chasse. — Pour met t re les r é c o l t e s à l ' ab r i 
d é ses d é p r é d a t i o n s , l ' homme poursu i t le l é r o t 
avec acharnement et le d é t r u i t sans p i t i é . Les 
mei l leurs p i è g e s que l ' on puisse employer contre 
l u i sont des lacets en fil de fe r , que l ' on pend 
au-devant des espaliers, ou de petites trappes 
que Ton dispose en u n l i eu convenable. 

Mais ce q u i vaut encore m i e u x que tous ces 
p i è g e s , c'est u n bon chat. Le chat, la mar te , la 
belette, le chat-huant , sont ses ennemis les plus 
redoutables, et contre lesquels i l est impuissant 
à se d é f e n d r e . Les p r o p r i é t a i r e s q u i hab i t en t p r è s 
des f o r ê t s et q u i auraient à s o u f f r i r des avages 
d u l é r o t , f e ron t donc b ien d ' é p a r g n e r les enne
mis naturels de cet an ima l nu i s ib l e . 

C a p t i v i t é . — L e l é r o t ne suppor te pas f ac i 
l ement la c a p t i v i t é . Ra remen t i l s 'habitue à 
l ' homme , i l se sert t o u j o u r s de ses dents a iguës , 
et f a i t souvent des blessures t r è s - d o u l o u r e u s e s . 
I l a tous les i n c o n v é n i e n t s d u l o i r ; s ' i l reste 
t r anqu i l l e t o u t le j o u r , la n u i t , i l se d é m è n e dans 
sa cage c o m m e u n f o r c e n é , cherche à en ronger 
les barreaux et .les parois , et s ' i l y parvient , i l 
c o u r t dans la chambre en fa isant u n b r u i t tel 
que Ton j u r e r a i t qu 'une dizaine de l é r o t s se don
nent la chasse. Ce q u ' i l r encon t re , i l le renverse, 
le d é c h i r e , et i l est t r è s - d i f f i c i l e de ra t t raper le 
f u g i t i f . L e m e i l l e u r m o y e n p o u r y parveni r est 
de met t re le l o n g de Tune des parois de la 
chambre u n ob je t c reux que lconque , par exem
ple , une caisse, une b o î t e à laquel le o n m é n a g e 
une seule pet i te ouver tu re . L ' a n i m a l s'y engage, 
et i l est alors fac i le de s'en rendre m a î t r e . 

Si Ton pouva i t avoi r des doutes sur l a voraci té 
des l é r o t s , ceux que Ton r e t i en t capt ifs les dissi
peraient. I l s se p r é c i p i t e n t avec rage sur tous les 
pet i ts an imaux . E n u n ins tant , i ls é g o r g e n t un 
oiseau ; une souris m ê m e , m a l g r é la défense 
qu'el le oppose, succombe en quelques minutes ; 
on peut d i re qu ' i l s on t la v o r a c i t é d u l o i r avec la 
soif de sang insatiable de l a bele t te . 

LES MUSCARDINS - MUSCARDINUS. 

Die Baselmàuse, The Lormouses. 

Caractères. — Le genre muscardin se distin
gue des deux p r é c é d e n t s s u r t o u t par sa dentition. 
L a p r e m i è r e m o l a i r e s u p é r i e u r e a deux saillies 
transversales, la seconde en a c i n q , l a t ro i s i ème 
sept, la q u a t r i è m e s ix , l a p r e m i è r e mo la i r e i n 
f é r i e u r e t ro i s et les t ro i s autres six. Les oreilles 
sont aussi p lus peti tes, et l a queue est unicolore 
et couverte de poi ls assez courts et é g a u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' e s p è c e type 
et un ique d u genre appar t i en t à l ' E u r o p e . 

LE MUSCARDIN DES NOISETIERS - MUSCARDINUS 
^"BILANARIUS. 

Die Baselmam, ne Dormouse. 

Le muscardin (fig. «) est un des rongeurs les 
Plus gracieux, les p lus a g r é a b l e s , les p i " 
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de la souris ; i l a, au plus, 16 cent, de l o n g , dont 
la m o i t i é envi ron appart ient à la queue ; la p l u 
pa r t des ind iv idus n ' on t m ê m e pas plus de 
14 cent. Son pelage é p a i s , lisse, à poils de 
moyenne longueur , b r i l l an t s et mous , est r o u x -
jaune, u n peu plus c la i r au ventre qu 'au dos, avec 
la po i t r i ne et la gorge blanches. Les poils sont 
gris c e n d r é à leur racine, sauf aux parties b lan
ches, o ù i ls sont unicolores. I l a le t o u r des yeux 
et les oreilles d 'un roux c la i r , la face s u p é r i e u r e 
de la queue d 'un b r u n r o u x f o n c é , les pattes 
rousses, les doigts blancs. E n h iver , le dos p rend 
u n fa ible ref le t n o i r â t r e , remarquable sur tout 
dans la po r t i on terminale de la queue. Cela p r o 
v ien t de ce que les poils soyeux on t u n bou t no i r 
q u i , plus ta rd , s'use et d i s p a r a î t . 

Les jeunes animaux sont jaune-roux v i L -
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le muscar-

d i n est u n an imal de l 'Europe centrale. L a S u è d e 
et l 'Angleterre f o r m e n t sa l i m i t e septentrionale ; 
la Toscane et le n o r d de la T u r q u i e , sa l i m i t e 
m é r i d i o n a l e . D u cô t é de l 'est, i l ne d é p a s s e pas 
la Galicie, la Hongr ie et la Transylvanie. I l est 
sur tout c o m m u n dans le T y r o l , la Car in th ie , la 
Styr ie , l a B o h ê m e , la S i l é s i e , l 'Esclavonie et 
l ' I ta l ie septentrionale. I l est p l ' j s c o m m u n dans 
le sud que dans le n o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l se t i en t 
dans les m ê m e s endroits que les autres m y o x i 
d é s , dont i l partage les m œ u r s . On le t rouve dans 
la pla ine comme dans la montagne, mais i l ne 
s ' é lève pas à plus de 600 o u 1000 m è t r e s au-
dessus du niveau de la mer . Las buissons, les 
haies et sur tout les f o u r r é s de noisetiers, sont 
les l i eux q u ' i l p r é f è r e . 

L e musca rd in a des habitudes nocturnes : i l se 
t i e n t c a c h é le j o u r et do r t . L a n u i t , i l se met 
en q u ê t e de n o u r r i t u r e , q u i consiste en noix , en 
glands, en semences dures, en f r u i t s succulents, 
en baies, en bourgeons ; mais i l p r é f è r e à tou t les 
noisettes, q u ' i l ouvre et v ide t r è s - a d r o i t e m e n t , 
sans en fa i re é c l a t e r la coqui l le . I l est t r è s - f r i a n d 
des baies d u sorbier, aussi se p r e n d - i l souvent 
dans les lacets d i sposés pour at traper des grives. 

Les muscardins vivent en petites bandes, mais 
sans q u ' i l y ai t jamais entre eux d ' é t r o i t s r ap 
ports. Chaque an imal / seul, ou quelquefois 
r é u n i à u n de ses semblables, se cons t ru i t dans 
u n buisson épa i s u n n i d b i e n m o u , b ien chaud, 
f a i t avec de l 'herbe, des feui l les , de la mousse, 
d é s racines, des poils ; i l l 'occupe le j o u r et en 
sort le soir pour accompl i r ses p é r é g r i n a t i o n s 
nocturnes en compagnie de ses vois ins . 

Les muscardins sont de v é r i t a b l e s an imaux ar

bo r i co le s ; i ls g r i m p e n t à merve i l l e ; i ls couren t 
sur les branches les plus minces, non-seulement 
à la f a ç o n des é c u r e u i l s et des lo i r s , mais encore 
à la m a n i è r e des singes ; on les vo i t t a n t ô t se 
suspendre à une branche par leurs pattes de der
r i è r e pour saisir et croquer une noisette p l a c é e 
plus bas, t a n t ô t cou r i r à la face i n f é r i e u r e de la 
branche avec autant de r a p i d i t é q u ' à la face su
p é r i e u r e . M ê m e à terre , le musca rd in est encore 
t r è s - a g i l e . 

L 'accouplement n'a l i eu qu 'au m i l i e u de l ' é t é , 
t r è s - r a r e m e n t avant le mois de j u i l l e t . A p r è s 
une gestation de quatre semaines, en a o û t , par 
c o n s é q u e n t , la femel le met bas t ro is o u quatre 
petits nus, aveugles, dans le m ê m e n i d o ù elle a 
pa s sé l ' é t é . Les petits croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; 
ils te t tent pendant u n mois , quo iqu ' i l s soient d é j à 
assez grands pour pouvoir qu i t t e r leur n i d . A u 
commencement , toute la f a m i l l e va dans les buis
sons de noisetiers les plus voisins, y j ouan t , y 
cherchant des noisettes. A u moindre b r u i t , tous 
se r é f u g i e n t dans leur n i d . Avan t l ' é p o q u e où i ls 
vont s 'endormir , les peti ts sont presque aussi 
gros et grands que leurs parents, et se sont a m a s s é 
des provisions d 'hiver . 

A u m i l i e u d 'octobre, chaque musca rd in se re
t i r e dans l ' endro i t où i l a é t a b l i ses greniers ; se 
construi t une loge s p h é r i q u e avec de petites 
branches, des feui l les , des aiguil les de sapin, de 
la mousse, de l 'herbe, s'y enroule en boule, et 
s'endort d ' un sommei l plus p ro fond encore que 
ce lu i des lo i r s . On peut le prendre , le tourner 
dans sa m a i n , le re tourner sans q u ' i l donne le 
moindre signe de vie . Suivant que l 'h iver est plus 
ou moins rude, i l passe ainsi six à sept mois à 
d o r m i r d 'un sommei l plus ou moins i n t e r r o m p u , 
j u s q u ' à ce que le soleil du pr intemps le r éve i l l e 
et l u i redonne la vie. 

C a p t i v i t é . — I l est d i f f i c i l e de s'emparer d 'un 
muscardin , tan t q u ' i l est éve i l lé ; ce n'est que par 
hasard que l ' on peut en prendre dans des p i è g e s , 
p l a c é s sur les noisetiers, et a m o r c é s avec une n o i 
sette ou quelque autre f r u i t . Mais l ' on peut dire 
q u ' a u s s i t ô t qu 'on l 'a dans la m a i n , i l est à peu 
p r è s a p p r i v o i s é . I l ne cherche nu l l emen t à se 
d é f e n d r e ; jamais i l n'essaye d é m o r d r e ; c'est au 
plus s ' i l fa i t entendre u n s i f f l ement plus ou moins 
a igu , lo r squ 'on l ' e f f raye . I l se r é s i g n e b ien vi te à 
son sort, se laisse empor ter , et se soumet à la 
v o l o n t é de l ' h o m m e . I l ne tarde pas à perdre sa 
m é f i a n c e i n n é e , mais i l se mon t re tou jours c ra in 
t i f quand on j o u e avec l u i , qu ' on le caresse, 
qu 'on le p r end dans la m a i n . 

On le n o u r r i t de no ix , de noisettes, de noyaux, 
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Fig. 45. Le Muscardin des noisetiers. 

de f ru i t s de toute e s p è c e , de pa in , de grains 
de b l é . I l mange peu, et, au commencement de 
sa cap t i v i t é du moins , i l ne mange que la n u i t . I l 
ne bo i t n i eau n i la i t . 

Sa grande p r o p r e t é , sa gentillesse, sa douceur, 
la g r â c e de ses mouvements en f o n t b i e n t ô t le 
favor i de l ' h o m m e . E n Angle te r re , on t i en t les 
muscardins dans des vo l i è r e s , et on les vend au 
m a r c h é , comme des oiseaux. On peut les renfer
mer dans les appartements les m i e u x tenus ; ils 
ne sentent po in t mauvais. 

L ' é t é , cependant, i ls exhalent une odeur mus
q u é e , mais t rop fa ible pour qu'el le soit d é s a g r é a 
ble. Malheureusement, ce n'est qu 'au c r é p u s 
cule que commence la vie de cet a n i m a l , et, par 
c o n s é q u e n t , on n'a que peu l 'occasion d'en j o u i r . 

M ê m e en c a p t i v i t é , le musca rd in s'endort d u 
sommei l h iverna l , à moins qu 'on ne le t ienne 
dans une p i è c e à t e m p é r a t u r e constante et 
assez é l e v é e . I l se const rui t u n n i d o ù i l couche, 
o u b ien i l s 'endort dans u n co in de sa cage. Si 
on le r é c h a u f f e , entre les mains par exemple, i l 
se r é v e i l l e , mais pour se r e n d o r m i r b i e n t ô t . 
M o n a m i , le docteur F . Schlegel, a pendant 
longtemps o b s e r v é le sommei l l é t h a r g i q u e des 
muscardins ; i l a eu la b o n t é de me c o m 
m u n i q u e r les fai ts suivants. « L e muscard in 
est c o u c h é , d i t - i l , e n r o u l é en b o u l e , la t ê t e 
a p p u y é e sur les pattes de d e r r i è r e , l a queue 
r a m e n é e sur la face ; celle-ci expr ime le plus 
p r o f o n d sommei l , l 'angle de la bouche est t i r é 

en haut et en dedans, les moustaches, é l a rg ie s en 
é v e n t a i l pendant la ve i l l e , f o r m e n t u n l o n g pin
ceau d i r i g é en hau t et en dehors. En t r e l 'œil et 
l 'angle de la bouche , les joues f o n t saillie ; les 
doigts des pattes de d e r r i è r e , f o r t e m e n t fléchis, y 
appuient avec tan t de force , que la place en de
vient chauve. L ' a n i m a l a u n aspect comique ; i l 
l'est t o u t autant quand i l se r é v e i l l e . L e met-on 
dans le creux de la m a i n , la chaleur ne tarde 
pas à l ' impressionner . I l commence à respirer, 
i l se redresse, i l s ' é t e n d , les pattes de der
r i è r e tomben t de dessus les joues , les doigts 
des pattes de devant apparaissent sous le men
ton , la queue s'allonge ; le musca rd in pousse 
de peti ts s i f f lements , plus p e r ç a n t s encore que 
ceux de la musaraigne. I l c l igne des yeux, i l 
en ouvre u n , mais , c o m m e é b l o u i , i l le referme 
a u s s i t ô t . I l y a là u n comba t entre la vie et le 
sommei l ; la l u m i è r e et la chaleur f inissent par 
t r i o m p h e r . On vo i t entre les p a u p i è r e s à demi 
ouvertes b r i l l e r une noi re p r u n e l l e ; le j o u r 
p a r a î t l ' a t t i re r . L a resp i ra t ion devient plus ac
t ive , plus p r o f o n d e ; la face est encore for tement 
c o n t r a c t é e et r i d é e ; mais peu à peu la chaleur 
se f a i t plus sentir , l ' a n i m a l rev ient à l a v ie . Les 
rides s'effacent, la j o u e s'allonge, les moustaches 
s é c a r t e n t . A p r è s de longs c l ignements , le second 
œ i l s ouvre aussi à la l u m i è r e . L ' a n i m a l regarde, 
encore é t o u r d i ; peu à peu i l se souvient , i l cher
che une noisette, i l la mange p o u r se d é d o m m a g e r 

de son l o n g j e û n e . L e musca rd in est- i l é v e i l l é ? 



L E S M U R I D É S . 97 

N o n ; i l est comme dans un songe, i l pense aux 
plaisirs du pr intemps qu i s'avance ; mais b i e n t ô t 
i l r e c o n n a î t son erreur, i l regagne sa couche, et 
se rendor t , e n r o u l é de nouveau en boule. » 

Schlegel c ro i t que la graisse que l ' on trouve 
en si grande abondance chez les an imaux h iber 
nants provient du ralentissement de la respirat ion 
et de la moindre absorption d ' o x y g è n e , par con
s é q u e n t d 'une combust ion i n c o m p l è t e . I l est 
donc d'avis que les muscardins, comme tous les 
autres an imaux hibernants, n 'ont beaucoup de 
graisse que lorsqu' i ls sont endormis depuis que l 
que temps . « B ien l o i n d ' ê t r e la cause d u som
mei l , d i t - i l , la graisse ne para;! en ê t r e qu'une 
c o n s é q u e n c e ; le processus est le a è m e que celui 
de l 'obés i té chez l ' h o m m e . Celle-ci se p r o d u i t par 
un emplo i incomple t de la graisse contenue dans 
le sang pour la reconstruct ion du corps (assimi
lation) et par son e x c r é t i o n (combustion) i n c o m 
p l è t e par les poumons, qu i doivent l 'exhaler , 
ch imiquemen t c o m b i n é e à l ' o x y g è n e de l 'a i r , 

c ' e s t -à -d i re sous f o r m e d'eau et d'acide ca rboni 
que. Ces faits se produisent chez les i nd iv idus 
lymphat iques , q u i se donnent peu de mouve 
ment , do rmant t rop , à ac t iv i t é respiratoire t rop 
fa ib le ; et les an imaux hibernants sont dans des 
condit ions analogues. 

« L 'ass imi la t ion chez eux est d i m i n u é e , mais 
su r tou t l ' appor t d ' o x y g è n e par la respira t ion est 
presque insensible. C'est là la seule expl ica t ion 
scient i f ique de ce f a i t de l ' accumula t ion de la 
graisse chez les an imaux hibernants . E n les pe
sant, on trouve, i l est v r a i , une d i m i n u t i o n de 
poids constante et progressive; mais le profes
seur Saci et Va len t in ont t r o u v é chez des m a r m o t 
tes, et lorsque leur sommei l é t a i t le plus p r o f o n d , 
une augmentat ion de poids, tandis que, si comme 
on l 'admet pour tous les an imaux h ibernants , 
elles se nourrissaient aux d é p e n s de leur graisse, 
tout apport de nouveaux m a t é r i a u x cessant, 
elles devraient p r é s e n t e r une d i m i n u t i o n de 
poids. » 

L E S M U R I D É S — MURES. 

Die Marne. 

Nulle autre f a m i l l e ne nous mon t re ra aussi 
b ien que celle-ci ce que sont les rongeurs ; nu l l e 
autre n'est aussi r é p a n d u e et n'est plus r iche 
en genres et en e s p è c e s , quelques-unes de ces 
e s p è c e s suivent cont inuel lement l ' h o m m e , et 
se m u l t i p l i e n t de plus en plus. Cette f a m i l l e ne -
renfe rme que de petits an imaux, mais chez eux 

BBEHM. 

le nombre compense la faiblesse de l a t a i l l e . 
C a r a c t è r e s . — Si l ' on veut donner une i d é e 

g é n é r a l e de la f a m i l l e des m u r i d é s , on peut d i re 
q u ' u n museau p o i n t u ; des yeux grands, no i r s ; des 
oreilles larges, creuses, couvertes de poils rares; 
une queue longue, poi lue ou plus souvent nue et 
é e . i i i l e u s e ; des pattes e f f i l ées , t e r m i n é e s par c i n q 
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doigts; un pelage cour t et m o u , la c a r a c t é 
r isent . 

Mais ce ne sont là que des c a r a c t è r e s t r è s - g é 
n é r a u x ; beaucoup de m u r i d é s ont des t rai ts 
communs avec d'autres famil les du m ê m e ordre ; 
on en t rouve q u i ont des soies piquantes comme 
le p o r c - é p i c ; des membranes natatoires, des 
oreilles et des pattes t r è s - c o u r t e s , comme chez 
le castor; une queue tou f fue comme celle de 
l ' é c u r e u i l , etc. A ces var ia t ions de f o r m e , c o ï n 
cident plus ou moins des variations dans les ca
r a c t è r e s t i r é s de la den t i t i on . G é n é r a l e m e n t , les 
incisives sont é t r o i t e s , p lus épa i s ses que larges, 
pointues et c o u p é e s en biseau, lisses ou b o m b é e s 
sur leur face a n t é r i e u r e , blanches ou c o l o r é e s , 
parfois m a r q u é e s d 'un s i l lon l o n g i t u d i n a l . I ls ont 
g é n é r a l e m e n t t ro is molaires , d i m i n u a n t de gran
deur d'avant en a r r i è r e ; mais le nombre de ces 
dents descend quelquefois à deux ou s 'é lève 
j u s q u ' à q u a t r e ; t a n t ô t elles sont tuberculeuses, 
à racines s é p a r é e s ; t a n t ô t elles p r é s e n t e n t des 
saillies transversales, ou des encoches l a t é r a l e s ; 
souvent elles s ' é m o u s s e n t par l'usage et, par 
suite, p r é s e n t e n t des plis avec ou sans dessins. 

Les m u r i d é s ont de douze à treize v e r t è b r e s 
dorsales, de t ro is à quatre v e r t è b r e s s a c r é e s , et 
de d ix à trente-six v e r t è b r e s caudales. Chez quel
ques e s p è c e s , on t rouve des abajoues; elles 
manquent c o m p l è t e m e n t chez d'autres; chez les 
unes, l'estomac est s imple, i l p r é s e n t e chez les 
autres u n é t r a n g l e m e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les m u r i d é s 
habitent toute la surface d u globe. On en r e n 
contre dans toutes les parties d u monde , et les 
quelques î les heureuses, q u i n 'en sont pas en
core i n f e s t é e s , seront s û r e m e n t h a b i t é e s dans u n 
certain t e m p s , au moins par celle des e spèces 
qu i a d é j à accompl i des voyages é n o r m e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m u r i d é s 
se rencontrent sous tous les cl imats ; cependant 
i ls p r é f è r e n t les plaines des zones t e m p é r é e et 
to r r ide aux hautes montagnes ou aux c o n t r é e s 
polaires ; on les t rouve aussi l o i n que croissent des 
v é g é t a u x , c ' e s t - à -d i r e j u s q u ' à la l i m i t e des neiges 
é t e r n e l l e s . Les endroits h a b i t é s , les champs, les 
plantations, sont les l ieux qu ' i ls p r é f è r e n t . On 
en rencontre dans les cantons m a r é c a g e u x , au 
bord des fleuves, des ruisseaux, et m ê m e dans 
les endroits secs, s t é r i l e s , couverts de quelques 
rares buissons ou d'une herbe cour te . Les unes 
f u i e n t l ' homme, les autres partagent sa demeure, 
le suivent pa r tou t o ù i l s ' é t a b l i t , traversent 
m ê m e les mers avec l u i . I ls peuplent les m a i 
sons, les cours, les granges, les é t a b l e s , les 

champs, les j a rd ins , les pra i r ies , les f o r ê t s ; par
tou t i ls causent de grands d é g â t s . 

Peu de m u r i d é s vivent seuls ou par couples ; 
le plus grand nombre a imen t la s o c i é t é ; beau
coup se r é u n i s s e n t en troupes innombrables , 
mais dans lesquelles chaque i n d i v i d u p a r a î t plus 
songer à l u i q u ' à ses compagnons. Presque tous 
se m u l t i p l i e n t d 'une m a n i è r e ex t raord ina i re . Le 
nombre des peti ts d'une p o r t é e varie de six à 
v ing t et u n ; la p l u p a r t on t plusieurs p o r t é e s par 
an, et l ' h iver m ê m e ne m e t pas u n t e rme à leur 
r ep roduc t ion . 

Les e s p è c e s de cette f a m i l l e sont lestes et agi -
les dans leurs mouvemen t s ; elles courent , sau
tent , g r i m p e n t , nagent à mervei l le ; elles passent 
à travers les ouvertures les p lus é t r o i t e s ; ne trou
vassent-elles aucun passage, elles peuvent s'en 
f rayer u n avec leurs dents a i g u ë s . Leurs h a b i t u 
des nocturnes les met ten t à l ' a b r i des poursuites 
auxquelles sont e x p o s é s les an imaux diurnes . 
Elles sont assez prudentes, mais en m ê m e temps 
hardies , i m p u d e n t e s , r u s é e s et courageuses. 
Leurs sens sont d é v e l o p p é s , l ' ou ïe et l 'odorat pa
raissent ê t r e les plus parfa i ts . 

Les m u r i d é s se nourr issent de toutes les sub
stances, soit animales , soit v é g é t a l e s . I l s s'atta
quent aux graines, aux f r u i t s , aux racines, aux 
é c o r c e s d'arbres, aux feu i l les , aux herbes, aux 
f leurs , aussi b i en qu 'aux insectes, aux viandes, 
aux graisses, au sang, au l a i t , au beurre , au f r o 
mage, aux peaux, aux os, et ce qu ' i l s ne peu
vent manger , comme le bois et le papier, ils 
le rongent et le d é c h i r e n t . Us ne boivent de 
l 'eau que r a r e m e n t ; par contre i ls sont t r è s -
f r iands de tous les l iquides n u t r i t i f s et se les 
p rocuren t souvent par ruse. L a p lupa r t portent 
leurs a l iments à la bouche avec leurs pattes de 
devant, c o m m e les autres rongeu r s ; d'autres, 
les rats par exemple, se servent aussi de leur 
queue pour a t te indre et a t t i r e r des objets qu ' i l s 
ne pour ra ien t avoir a u t r e m e n t ; a insi i ls la t r em
pent dans des vases rempl i s d ' hu i l e o u de 
l a i t , et la l è c h e n t ensuite. I l s d é t r u i s e n t p lus en
core qu ' i l s ne mangent . Les m u r i d é s sont donc 
pour l ' h o m m e u n v r a i f l é a u et par c o n s é q u e n t 
des ennemis d é t e s t a b l e s , q u ' i l d o i t n é c e s s a i r e 
men t poursuivre de sa haine . Aussi s 'expl ique-
t-on q u ' i l cherche à les d é t r u i r e par tous les 
moyens possibles. 

I l en est t r è s - p e u q u i soient inoffens i fs et q u i , 
par l eu r gentil lesse, la g r â c e de leurs mouve
ments , fassent oubl ie r leurs m é f a i t s et d é s a r m e n t 
la m a i n de l ' h o m m e . P a r m i les m u r i d é s se t r o u 
vent des architectes t r è s - h a b i l e s à cons t ru i re des 
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nids. Ceux-ci ne sont pas t r è s - r e d o u t a b l e s : l eur 
peti t nombre , le peu de n o u r r i t u r e qu ' i l s con
somment ne les rendent pas t r è s - n u i s i b l e s . D 'au
tres se creusent des terr iers plus ou moins pro 
fonds, ont u n sommei l d 'h iver , et amassent des 
provisions souvent en grande q u a n t i t é ; i l en est 
enf in q u i se r é u n i s s e n t en bandes innombrables 
et entreprennent des é m i g r a t i o n s dont beaucoup 
sont v ic t imes . • 

C a p t i v i t é . — Dans cette f a m i l l e , les e spèces 
q u i supportent la cap t iv i t é , q u i sont app r ivo i 
s â m e s , et vivent en bonne harmonie avec leurs 
semblables sont en pe t i t nombre . E n g é n é r a l , 
elles sont d é s a g r é a b l e s , insupportables, toujours 
d i sposées à mordre , et reconnaissent f o r t ma l 
les soins qu 'on peut l eur prodiguer . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les m u r i d é s n 'o f f r en t 
pas à l ' homm e de b ien grandes ressources ; on 
emploie là peau de quelques e s p è c e s , on mange 
la chair de quelques autres, mais ce qu 'on en t i re 
est l o in de compenser les d é g â t s qu ' i l s causent. 

LES PSAMMOMYS — PSAMMOMYS. 

Die Rennmàuse. 

Ce genre, que Fitzinger range parmi les muri
d é s , est pr is pour type d'une f a m i l l e p a r t i c u l i è r e 
par quelques naturalistes, q u i cependant recon-

* naissent que ses c a r a c t è r e s on t les plus grands 
rapports avec ceux des rats. 

C a r a c t è r e s . — Les psammomys ont le corps 
plus r a m a s s é q u ' a l l o n g é , le cou cour t et gros, la 
t ê t e assez courte , large en a r r i è r e , amincie en 
avant, le museau po in tu , la queue de la longueur 
du corps, t r è s - p o i l u e , souvent t e r m i n é e en p i n 
ceau , jamais nue. Les membres p o s t é r i e u r s 
sont plus longs que les membres a n t é r i e u r s ; 
tous sont t e r m i n é s par c i n q doigts, mais aux 
pieds de devant, le pouce est r e m p l a c é par u n 
tubercule p o u r v u d ' u n ongle pla t ; les autres 
ongles sont courts, po in tus , l é g è r e m e n t recour 
b é s . I ls ont les yeux et les oreil les t r è s - g r a n d s , 
le pelage é p a i s , c o u c h é et m o u ; leurs autres ca
r a c t è r e s sont ceux de la f a m i l l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les psammo-
mys r e p r é s e n t e n t dans le sud de l 'ancien cont inent 
divers genres de m u r i d é s . On les t rouve en A f r i 
que, dans le sud de l 'Asie et dans le sud-ouest 
de l 'Europe . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce SOnt de 
vrais rats par leurs m œ u r s et l eu r m a n i è r e de 
v ivre . I ls f r é q u e n t e n t g é n é r a l e m e n t les l ieux 
h a b i t é s , mais souvent aussi on les vo i t en t r è s -

grande q u a n t i t é dans les steppes et dans les p l a i 
nes les plus arides. Plusieurs e spèces sont socia
bles, et se r é u n i s s e n t en grandes bandes; i ls 

sont alors aussi nuisibles que les rats. L a p l u 
par t se creusent une demeure souterraine, et y 
dorment t o u t le j o u r . A u c r é p u s c u l e , ils la 
q u i t t e n t pour chercher leur n o u r r i t u r e . Leurs 
mouvements sont t r è s -v i f s et ils courent avec 
une grande r a p i d i t é . Quelques-uns, au d i re de 
plusieurs naturalistes, f o n t des bonds de 4 à 
5 m è t r e s d ' é t e n d u e . I ls sont c ra in t i f s , m é f i a n t s , et, 
au mo ind re b r u i t , se r é f u g i e n t dans leurs t rous . 

I l s se nourrissent de toute e s p è c e de se
mences et de racines, et sur tout de c é r é a l e s , i ls 
causent dans les champs de t r è s - g r a n d s d é g â t s , 
coupent les é p i s , les t r a î n e n t jusque dans leur 
demeure, et là ils les mangent ou les battent , 
et ramassent les grains pour des temps plus 
mauvais. Les provisions qu ' i l s amassent sont 
en tel le abondance qu'elles deviennent une res
source pour les pauvres gens q u i vont les d é t e r 
rer . Dans u n espace q u i n'a pas vingt pas de d ia 
m è t r e , on trouve souvent plus d 'un boisseau de 
grains, et des plus beaux, enfouis sous terre . 
Comme les rats, les psammomys se nourrissent 
aussi d ' an imaux ; les insectes t rouven t en eux 
des ennemis redoutables. I l s paraissent pouvoi r 
se passer d'eau, tou jours est-i l qu 'on les t rouve 
dans les plaines les plus s è c h e s , à plusieurs m i l 
les de tou t ruisseau, de toute fonta ine , sans 
qu'i ls paraissent le moins d u monde i n c o m m o d é s . 

Les grands d é g â t s que causent les psammomys 
f o n t que les i n d i g è n e s les d é t e s t e n t et les pour 
suivent autant que nous d é t e s t o n s et poursuivons 
les rats. Les d é t r u i r e est impossible, l eur f é c o n 
d i t é est tel le qu'elle comble rapidement les vides 
que l ' homme peut fa i re dans leurs rangs. On 
manque de dé ta i l s p r é c i s au sujet de leur repro
duc t ion , mais on sait que la femelle met bas p l u 
sieurs fois l ' an , et u n grand nombre de petits à 
chaque p o r t é e . 

C a p t i v i t é . — Les psammomys en c a p t i v i t é sont 
plaisants. Us sont remarquables par leur a g i l i t é , 
l eur p r o p r e t é , leur douceur , la bonne harmonie 
q u i r è g n e entre eux, autant du moins que r i en 
ne leur manque, car, s'ils sont a f f a m é s , ils se 
bat tent et se mangent la queue les uns aux autres. 

LE PSAMMOMYS OBESE — PSAMMOMYS OBESUS. 
* 
Die feiste Rennmaus. 

Caractères. — Le psammomys obèse (figAQ) 
a à peu p r è s la ta i l le d 'un rat ; i l mesure 33 cent . 
de l ong , sur lesquels 14 appart iennent à la queue. 
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I l a le dos roux , couleur de sable, var ié de n o i r , 
les flancs et le ventre d 'un jaune clair ; les joues 
d 'un blanc jaune, m a r q u é e s de n o i r ; les oreilles 
d 'un jaune c la i r ; les pattes d 'un ocre c la i r , les 
moustaches blanches ou noires à la racine, blan
ches au bout . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an imal 
est c o m m u n en Ë g y p t e , dans les sables d u d é s e r t 
et dans les mont icules de ruines q u i entourent 
toutes les villes de cette c o n t r é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l Creuse 
des couloirs r a m i f i é s , assez profonds, p r inc ipa 
lement sous les buissons et les quelques herbes 
rampantes q u i croissent sur ces terrains , herbes 
auxquelles i l demande sa nou r r i t u r e quot idienne. 

Le psammomys o b è s e sort le j o u r de son t r o u ; 
on peut donc fac i lement l 'observer. T r è s - s o u v e n t 
on en vo i t de d ix à quinze cour i r , j oue r ensem
ble, ronger une plante . Qu 'un homme ou u n 
chien sauvage se mont re , et toute la bande dis
p a r a î t a u s s i t ô t ; mais b i e n t ô t une t ê t e se mon t r e , 
puis une autre, et, si t ou t est t r anqu i l l e , la so
c i é t é est de nouveau bien vi te r é u n i e . 

Les psammomys, pour les Arabes, sont des 
an imaux impur s , aussi ne les poursuivent- i l s 
pas. Les chiens sauvages les chassent avec ar
deur ; souvent on les vo i t à l 'aguet devant u n de 
leurs t rous . 

C a p t i v i t é . — Dehne a d é c r i t t ou t au long la vie 
de ces an imaux en c a p t i v i t é . Je le laisse parler . 
« I l faut , d i t - i l , t en i r les psammomys t r è s - c h a u 
dement , car ils sont t r è s - s e n s i b l e s au f r o i d . On 
est a r r i v é plusieurs fois à les fa i re se reprodui re 
en cap t i v i t é , au j a r d i n zoologique de B e r l i n , par 
exemple ; cependant ils sont encore rares dans 
les collections p a r t i c u l i è r e s et dans les mustes. 
Je r e ç u s u n i n d i v i d u m â l e de B e r l i n , sans i n d i 
cation d ' â g e ; i l m o u r u t b i e n t ô t ; son obés i t é é t a i t 
e x t r ê m e . On le nourr issai t de prunes, de p o m 
mes, de cerises, de poires, de framboises, de 
fraises, de m a ï s , d'avoine, de c h è n e v i s , de pa in , 
de la i t , de g â t e a u x , etc. I l ne touchai t que rare
ment aux pommes de te r re , aux raves, aux ca
rottes cuites ; i l ouvrai t avec av id i t é les noyaux de 
prunes, et en mangeait l 'amande, q u i paraissait 
l u i servir de r e m è d e , propre à activer la diges
t i o n . 11 é t a i t t r è s - p r o p r e , et avait dans sa cage 
une place à par t p o u r y d é p o s e r ses ordures. I l 
ne r é p a n d a i t aucune mauvaise odeur et n ' u r i n a i t 
que t r è s - p e u , car la sciure de bois q u i couvrai t 
le f o n d de sa cage restait tou jours s è c h e . Pen
dant des heures e n t i è r e s on le voyait rongeant 
les barreaux de sa cage, mais jamais i l ne cher
cha à y faire une ouver tu re . I l s'asseyait sur ses 

p â l i e s de d e r r i è r e , à la m a n i è r e des gerboises, et 
dans celte pos i t ion ses pattes de devant dispa
raissaient presque e n t i è r e m e n t sous ses longs 
poils soyeux. Je ne l u i ai j amais en tendu pousser 
de c r i pa r t i cu l i e r , si ce n'est une sorte de toux 
r é p é t é e et c o m p r i m é e . 

« Je r e ç u s plus t a r d une j eune femel le à demi 
adulte. E l l e é t a i t b i en plus vive que le m â l e que 
j 'avais eu d 'abord . Toute la n u i t , elle coura i t 
dans sa cage, et d o r m a i t le j o u r . Pour d o r m i r , 
elle s'asseyait sur ses pattes de d e r r i è r e , l a t ê t e 
c a c h é e entre les cuisses, la queue r a m e n é e par
dessus la t ê t e . 

« Le 1 e r septembre, une f eme l l e â g é e d ' un an 
m i t bas six pet i ts . J ' é l o i g n a i a u s s i t ô t le m â l e de 
la cage, et donnai d u f o i n f r a i s à l a f eme l l e , qu i 
s'en const ru is i t u n n i d . 

« Les petits ressemblaient à de jeunes rats, 
mais é t a i e n t u n peu plus grands. I l s faisaient en
tendre un p iaulement , m ê m e lo r squ ' i l s f u r en t 
â g é s de quelques semaines. L a m è r e les soignait 
avec tendresse. Qui t ta i t -e l le le n i d , elle les re
couvrai t de f o i n . Souvent, pendant la grande 
chaleur, elle se couchai t sur le flanc pour les 
al lai ter . On pouvai t donc t r è s - b i e n les observer. 
I ls é t a i e n t t r è s - v i f s et t é t a i e n t avidement . Qua
tre j o u r s a p r è s l eu r naissance, i ls é t a i e n t d é j à 
tout gris , le s i x i è m e j o u r , ils avaient à peu p rès 
la t a i l l e de la souris naine et l eu r peau é t a i t re
couverte d 'un duvet b leu a r d o i s é . L e u r croissance 
f u t t r è s - r a p i d e . A treize j o u r s , i l s é t a i e n t v ê t u s 
de poils courts ; l eur dos avait la cou leu r fauve 
des an imaux adultes, et la te inte no i re d u bout 
de leur queue devenait v is ib le . I l s couraient 
autour de. l eur couche, mais assez ma ladro i t e 
ment ; i ls se dressaient, se poussaient, quoique 
encore aveugles. L a m è r e chercha i t cont inuel le 
ment à les d é r o b e r aux regards, el le les p rena i t 
l ' un a p r è s l 'autre dans sa gueule , les po r t a i t dans 
son n i d et les y cachait soigneusement . Restait-
on longtemps p r è s d 'e l le , el le se m o n t r a i t i n 
q u i è t e , coura i t dans la cage, en po r t an t u n de ses 
nourrissons dans la gueule . On aura i t p u c r a i n 
dre qu'elle ne le b l e s s â t , mais j amais a u c u n d'eux 
ne donna le m o i n d r e signe de dou l eu r . A seize 
jou r s , leurs yeux s 'ouvraient . Les pet i t s psam
momys m a n g è r e n t alors de l 'avoine, de l 'orge 
d u m a ï s , et au b o u t de quelques j o u r s o n enten
dai t le b r u i t qu ' i l s faisaient en rongeant . A v i n g t 
et u n j o u r s , i ls avaient la t a i l l e d 'une sour is d o 
mestique ; à v i n g t - c i n q , celle d ' u n m u l o t . I l s ne 
prenaient plus que ra rement la m a m e l l e q u e l 
ques-uns cependant t é t a i e n t encore à l ' â g e de 
plus d 'un mois . I ls mangeaient t o u t ce que la 
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m è r e mangeait : d u pain, des g â t e a u x ramol l i s 
dans l 'eau, de l 'avoine, de l 'orge, d u m a ï s , sur
tout du m a ï s f ra is et encore t endre ; ils a imaient 
beaucoup le c h è n e v i s , les graines de m e l o n , et 
n ' é t a i e n t pas t r è s - f r i a n d s de poires, de pommes 
ou d'autres f ru i t s ; à peine y g o û t a i e n t - i l s . 

« L e 5 oc tobre , le m â l e , q u i é t a i t e n f e r m é 
seul depuis le 1 e r septembre, f i t , pour la pre
m i è r e fo is , entendre sa voix . C ' é t a i en t des t r i l les 
p la in t i f s , m ê m e u n peu m é l o d i e u x , assez sem
blables aux cris d u cochon d'Inde. Gela dura 
b ien un quar t d'heure. 

« Le 6 octobre, j e remarqua i , à ma grande 
surprise, que la femel le avait de nouveau mis 
bas c i n q petits. El le avait eu une gestation de 
trente-six jours , et avait d û par c o n s é q u e n t s'ac
coupler i m m é d i a t e m e n t a p r è s sa p r e m i è r e dé l i 
vrance. A i n s i peut s 'expliquer la grande m u l t i 
p l ica t ion des rongeurs . 

« Le psammomys o b è s e est u n des rongeurs les 
plus gracieux dont on puisse fa i re u n animal d'a
g r é m e n t . I l s'apprivoise par fa i tement , sort de sa 
cage, cou r t sans souci sur la table, se laisse 
prendre sans chercher à mordre . I l est t r è s - p r o 
pre et n'exhale aucune odeur d é s a g r é a b l e ; les 
jeunes, sur tout , sont charmants . Ses yeux, grands 
sans ê t r e t rop saillants, son beau pelage c o n t r i 
buent pour beaucoup à l ' impress ion a g r é a b l e 
q u ' i l p r o d u i t sur le spectateur ; sa queue tou f 
f u e , à bout n o i r , l u i est un t r è s - b e l ornement . 

« L e psammomys, ayant des habitudes noc
turnes, est toute la n u i t en ac t i v i t é , passant son 
temps à chercher sa n o u r r i t u r e , à c o u r i r , à sauter, 
à j o u e r . Dans la cage é t r o i t e o ù on le renfe rme, 
i l n 'a pas assez d'espace pour s'y mouvo i r à son 
aise sans d é r a n g e r son n i d . A i n s i , t an t que les 
petits é t a i e n t aveugles, on ne voyai t trace d u n i d 
pendant la n u i t ; toutes les parties de la pr i son 
é t a i e n t é g a l e m e n t f o u l é e s . Les peti ts é t a i e n t ca
c h é s , et, s'ils n'avaient t r a h i l eu r p r é s e n c e par 
leurs mouvements , on n 'aura i t p u croi re qu ' i l s 
se t rouvaient dans la cage. » 

LES RATS — MUS. 

Lie Ratlen ou Mâuse, 

Les animaux-types de toute la famille des mu
r i d é s , les rats et les souris, ne sont que t rop 
connus, g r â c e à leur i m p o r t u n i t é . Ce sont les seuls 
rongeurs q u i se soient r é p a n d u s avec l ' h o m m e 
sur toute la surface de la ter re , et q u i soient 
ma in tenan t é t ab l i s jusque dans les î l es les 
plus d é s e r t e s . Cette dispersion a eu l i e u dans 

des temps q u i ne sont pas t r è s - é l o i g n é s de nous 
dans bien des endroits, on c o n n a î t encore la date 
de leur appar i t ion : maintenant , ils ont accompl i 
leurs voyages au tour de t ou t le globe. 

Mais nul le part l ' homme ne leur sait g r é de 
l 'at tachement qu ' i l s l u i m o n t r e n t ; par tout i l les 
ha i t et les poursui t sans m i s é r i c o r d e ; tous les 
moyens l u i sont bons pour s'en d é b a r r a s s e r . E t 
cependant i ls l u i restent f i dè l e s , plus f idè les en
core que le ch ien . Malheureusement, les m o t i f s 
de cet at tachement ne sont pas des plus d é s i n 
t é re s sés ; les rats et les souris suivent l ' h o m m e , 
parce qu ' i l s t rouvent a u p r è s de l u i de quo i se 
n o u r r i r et s 'abriter; ce sont les voleurs domes
tiques les plus odieux, les plus e f f r o n t é s ; par
tou t ils exercent leurs vols et leurs rapines ; 
l eur h ô t e n ' é p r o u v e de leur part que perte sur 
perte, d é g â t sur d é g â t . C'est p e u t - ê t r e ce q u i les 
f a i t g é n é r a l e m e n t c o n s i d é r e r comme des a n i 
maux h ideux , quoique tous ne le soient r é e l l e 
ment pas. Beaucoup, au contrai re , sont j o l i s , 
é l é g a n t s , et nous les a imerions probablement 
s'ils voulaient moins nous vis i ter qu ' i l s ne le 
f o n t . 

C a r a c t è r e s . — Les e s p è c e s d u genre ra t ont 
é t é d i s t r i b u é e s en plusieurs groupes, d ' a p r è s des 
a t t r ibuts d i f f é r e n t i e l s de b ien peu de va leur ; on 
a eu pr inc ipa lement é g a r d , pour les subdiviser, 
à la longueur de la queue et à la f o r m e de la 
m â c h o i r e ; mais ce sont é v i d e m m e n t là des ca
r a c t è r e s insuffisants. 

E n g é n é r a l , les rats ont le museau p o i n t u , 
couver t de poils ; la l è v r e s u p é r i e u r e large, fen
due ; les oreilles saillantes ; la queue longue, 
couverte de poils rares et é p a r s , et d ' éca i l l é s 
quadrangulaires et i m b r i q u é e s ; t rois m o l a i 
res à chaque m â c h o i r e , d i m i n u a n t de gran
deur d'avant en a r r i è r e , à couronne t ube rcu 
leuse, s'aplatissant avec le temps, et p r é s e n t a n t 
des bandes d ' é m a i l transversales q u i peuvent 
d i s p a r a î t r e chez les indiv idus â g é s . La f o u r r u r e 
est c o m p o s é e d 'un duvet cour t et de soies l o n 
gues, roides, aplaties. Les couleurs p r é d o m i 
nantes sont le no i r b r u n et le blanc j a u n â t r e . 

Déjà le vulgaire établit dans le genre rat deux 
sous-genres : les rats p roprement dits et. les sou
ris , et la science accepte aussi cette d iv i s ion . Les 
rats sont plus lourds , plus laids, les souris plus 
gracieuses, plus l é g è r e s . C e u x - l à ont de 200 à 
260 éca i l l e s à la queue ; cel les-ci en on t de 120 
à 180 ; les premiers ont les pattes lourdes et 
é p a i s s e s , les secondes les ont minces et é l a n c é e s ; 
les uns at te ignent plus de 33 cent, de l o n g , les 
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autres 25 cent, seulement. Les rats ont au palais 
des plis transversaux fendus ; les souris ont le 
premier p l i transversal ent ier , les autres fendus. 
On voi t que ces c a r a c t è r e s n é c e s s i t e n t u n examen 
assez minu t i eux , et n 'on t de valeur que pour u n 
naturaliste de profession. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les d i f f é 
rences de m œ u r s sont plus sensibles. 

LES RATS 

Die Ralten. 

Considérations historiques. — Dans tOUS les 
temps et dans tous les l i eux , les rats, ces fléaux 
des demeures de l ' h o m m e , on t d û n é c e s s a i r e 
men t at t i rer l ' a t tent ion des peuples. Les livres 
les plus anciens en parlent d é j à et les signalent 
comme les auteurs p r inc ipaux de la plaie q u i 
f rappa le pays des Phi l is t ins a p r è s l ' e n l è v e m e n t 
de l 'Arche . Cependant, i l est douteux q u ' i l fa i l l e 
la leur a t t r ibuer , car les campagnols, ces grands 
d é v a s t a t e u r s de nos campagnes, pour ra ien t b ien 
ê t r e i c i les vrais coupables, et l 'accusation por 
t é e contre les rats n ' ê t r e que la c o n s é q u e n c e 
d 'une r é p u t a t i o n d é t e s t a b l e , et, i l f au t en con
venir , b ien m é r i t é e . 

Comme les animaux dont nous avons f a i t la 
c o n q u ê t e pour nos besoins ou pour nos plaisirs, 
et ceux q u i , s 'imposant en parasites, sont venus 
partager nos demeures et nos ressources a l imen
taires, les rats on t j o u é u n cer ta in r ô l e dans Tan-
t i q u i t é . D e c e qu ' i l s é t a i e n t sortis en fou le d ' H é l i c e 
( P é l o p o n è s e ) u n peu avant que cette v i l l e ne f û t 
b o u l e v e r s é e par u n t remblement de ter re , on leur 
a t t r ibua i t un pressentiment i n f a i l l i b l e de l 'ave
n i r , et Pl ine n ' é t a i t que l ' é c h o des croyances 
populaires l o r s q u ' i l disait qu 'une maison que les 
rats abandonnent est m e n a c é e d 'une ru ine p ro 
chaine. 

On leur donnait des s ignif icat ions a l l é g o r i q u e s 
dans les e m b l è m e s etles é n i g m e s . A i n s i , H é r o 
dote nous apprend que les Scythes, en guerre 
avec Dar ius , e n v o y è r e n t à ce r o i , entre autres 
choses, u n ra t , ce q u i voula i t d i re , selon l ' e x p l i 
cat ion qu 'en donna Gobrias, q u ' à moins de se 
cacher sous terre comme les rats, les Perses, 
c o m m a n d é s par D a r i u s , n ' é c h a p p e r a i e n t pas 
aux flèches des Scythes. 

Mais c'est sur tout dans les p r é s a g e s que les 
rats on t j o u é u n grand r ô l e . I ls é t a i e n t r e g a r d é s 
comme p r o p h é t i q u e s , aussi b ien que les cor
beaux etles poulets s a c r é s ; on é t u d i a i t re l ig ieu
sement les signes favorables ou sinistres qu ' i l s 
pouvaient donner . L e c r i a igu d 'un rat, ou m ê m e 

d'une souris, suff isai t pou r rompre et annuler les 
auspices, lorsque les augures é t a i e n t a s s e m b l é s . 
I l n 'en fa l lu t pas davantage à Fabius Maximus 
pour abdiquer la d ic ta ture , et à Caius F l a m i -
n ius , g é n é r a l de la cavalerie, pour se d é m e t t r e 
de sa charge, c o m m e si ces an imaux leur en 
eussent d o n n é l 'ordre e x p r è s de la pa r t de Ju
p i te r . Les chaussures de Papir ius Carbon ayant 
é t é r o n g é e s par les rats, cet é v é n e m e n t f u t consi
d é r é c o m m e l ' avant -coureur de sa m o r t , et 
Marcel lus f u t plus t r o u b l é avant sa d e r n i è r e 
campagne de ce que les rats avaient por té 
leurs dents s a c r i l è g e s sur l ' o r d u t emple de Ju
pi ter , que de tous les autres signes funestes qui 
l 'avaient i n q u i é t é . 

Les i d é e s superstitieuses é t a i e n t si r é p a n d u e s 
et dans le bas peuple et p a r m i les grands, que 
G i c é r o n se c r u t o b l i g é de les prendre à par t i et 
de s'en moquer pub l iquemen t . « Nous sommes, 
d i t - i l (1), si l é g e r s et si i m p r u d e n t s , que si les 
rats v iennent à ronger quelque chose, quoique 
ce soit leur m é t i e r , nous en faisons u n prodige. 
Avan t l a guerre des Marses, sur ce que les rats 
avaient r o n g é des boucl iers à L a v i n i u m , les 
aruspices p r o n o n c è r e n t que c ' é t a i t u n prodige 
ho r r ib l e , comme s ' i l i m p o r t a i t beaucoup que les 
rats, q u i rongent j o u r et n u i t , eussent r o n g é des 
boucliers o u des cr ibles. Si nous donnons à cela 
de l ' impor tance , i l s 'ensuit que parce que les 
rats on t r o n g é chez m o i les l ivres de la r épu
b l ique de P la ton , j e dois c ra indre pour la Répu
blique, o u que s'ils venaient à ronger les livres 
d 'Epicure sur la v o l u p t é , j e devrais craindre la 
c h e r t é des vivres. » 

L e grave Caton s ' é g a y a i t aussi sur les présages 
qu 'on t i r a i t des rats . C o n s u l t é par des gens qui 
le pressaient de leur exp l iquer ce que signifiaient 
des chaussures r o n g é e s par les rats : « Rien, 
l eur r é p o n d i t - i l . Quoi d ' é t o n n a n t que les rats 
aient m a n g é des chaussures ? Par exemple, ce 
serait u n prodige i n o u ï si les chaussures avaient 
m a n g é les rats. » 

E n f i n , dans l 'ancienne R o m e , les rats ont con
t r i b u é aux divertissements pub l ics et on t servi 
aux j eux de l 'enfance. D ' a p r è s L a m p r i d e , l ' em
pereur H é l i o g a b a l e en fit rassembler d i x mi l le . 
pour figurer dans le c i rque , o ù t a i t de gladia
teurs, t an t de b ê t e s f é r o c e s de tou te espèce 
avaient d é j à p r o v o q u é les applaudissements ou 
les h u é e s de la populace ; et Horace nous ap
prend que les enfants s 'amusaient à at teler les 
rats à de petits chariots ; ce q u i , pou r le dire 

(1) Cicéron, De divinatione, lib. II. 
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en passant, devait ê t r e moins cur ieux que les rats 
danseurs de corde que l ' on a vus en Europe vers 
le m i l i e u d u s ièc le dernier . 

De nos j ou r s , les rats n 'on t plus de pareils 
r ô l e s à jouer , mais ils sont tou jours une plaie 
q u i va se r é p a n d a n t pa r tou t o ù l ' h o m m e s ' é t a b l i t . 

Chez nous, on trouve d e u x - e s p è c e s de rats, 
v ivant l 'une à c ô t é de l 'autre ; dans b ien des en
droi ts , cependant, la plus fo r te a c o m p l è t e m e n t 
e x p u l s é la plus fa ib le . Ces deux e s p è c e s sont les 
suivantes : 

LE RAT ORDINAIRE OU RAT NOIR — MUS BATTUS. 

Die Hausratte, The Black Rat. 

LE RAT SURMULOT — MUS DECUMANUS. 

Lie Wanderratte, The Brown Rat. 

Caractères du rat ordinaire. — Ce rat (fig. 
47) est d 'une couleur assez u n i f o r m e ; le dos 
et la queue sont d 'un b r u n n o i r f o n c é , passant 
peu à peu à la teinte gris-noir d u ventre . L a 
queue est u n peu plus longue que le corps ; elle 
a de 250 à 2 6 0 é c a i l l e s ; les pl is du palais sont 
lisses. 

U n m â l e adulte a une longueur totale de 36 
cent. , dont 16 appar t iennent à la queue. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Quand Cet 
an ima l a - t - i l f a i t son appar i t ion en Europe? 
C'est ce q u ' i l est impossible de fixer avec p r é 
cis ion. On ne t rouve dans les auteurs anciens 
aucun passage q u i puisse s 'appliquer au ra t or
d ina i re . A l b e r t le Grand est le p remie r natura
liste q u i en fasse men t ion comme d 'un a n i m a l 
se t rouvan t en Al lemagne ; i l é t a i t donc d é j à 
é t a b l i dans nos c o n t r é e s au d o u z i è m e s i èc l e . 
Comme le ra t s u r m u l o t , i l est probablement 
or ig inai re de la Perse, o ù i l existe en q u a n t i t é 
i nnombrab le . Jusque dans la p r e m i è r e m o i t i é d u 
s ièc le dernier , i l r é g n a i t seul en Europe ; mais, 
depuis, le su rmu lo t est venu l u i disputer la 
place, l 'a r e f o u l é , et l 'a d é t r u i t dans certains en
dro i t s . 

L e ra t ordinaire est r é p a n d u sur toute la te r re , 
les r é g i o n s les plus froides e x c e p t é e s ; mais i l ne 
s'y mont re plus en grandes bandes, on ne l ' y 
t rouve q u ' i s o l é m e n t . I l a su iv i l ' h o m m e dans 
tous les c l imats ; i l a pa rcou ru avec l u i les terres 
et les mers. I l est hors de doute q u ' i l n 'existai t 
pas en A m é r i q u e , en Aus t ra l ie et en A f r i q u e , 
mais les vaisseaux l ' on t a p p o r t é sur toutes les 
plages, et de là i l a g a g n é l ' i n t é r i e u r des terres. 
O n Je t rouve maintenant dans t o u t le sud de 

l 'Asie , sur tout en Perse et aux Indes ; en A f r i q u e , 
en Egypte , en Barbar ie , au cap de B o n n e - E s p é 
rance, dans toute l ' A m é r i q u e , l ' A u s t r a l i e , et 
non-seulement dans les colonies e u r o p é e n n e s , 
mais encore dans toutes les î les de l ' o c é a n Paci
fique. 

C a r a c t è r e s d u r a t s u r m u l o t . — L e su rmulo t 
(fig. 48) est u n peu plus grand que le p r é c é d e n t ; i l 
a 52 cent, de l o n g , sur lesquels 19 appar t iennent 
à la queue. Les plis d u palais sont ver ruqueux . 
D 'ord ina i re , le m i l i e u d u dos est plus f o n c é que 
les flancs ; ceux-ci ont une teinte g r i s - j a u n â t r e . 
La partie s u p é r i e u r e d u corps est g r i s -b run , la 
partie i n f é r i e u r e est gris p â l e , et les deux cou 
leurs sont net tement t r a n c h é e s , quelquefois on 
trouve sur la face s u p é r i e u r e des poils b runs . 

On rencontre des rats blancs avec les yeux 
rouges. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e Surmulot 
est t r è s - p r o b a b l e m e n t or ig ina i re de l 'Asie cen
trale , de l ' Inde ou de la Perse. On c o n n a î t exac
tement la date de son appari t ion en Europe . I l 
serait poss ible , à la v é r i t é , q u ' Ë l i e n e û t d é j à 
p a r l é de l u i . Cependant, la chose est encore i n 
certaine, car la tai l le q u ' i l assigne à l ' an ima l 
qu 'on pour ra i t assimiler au su rmulo t est en d é 
saccord avec les dimensions de ce ra t . I l d i t que, 
à certains moments , les rats caspiens, comme i l 
nomme l ' an imal dont i l par le , entreprennent de 
grands v o y â g e s , r é u n i s en bandes innombrables ; 
qu ' i l s traversent les cours d'eau à la nage, cha
cun se tenant par les dents à la queue de celui 
q u i le p r é c è d e . « A r r i v e n t - i l s dans u n champ, 
d i t - i l , i ls en d é t r u i s e n t la moisson et g r impen t 
sur les arbres pour en manger les f r u i t s , mais ils 
sont souvent d é t r u i t s par les n u é e s d'oiseaux de 
proie q u i les suivent, et par les renards. I l s ont la 
ta i l le de T i c h n e u m o n ; sont farouches, morden t , 
ont des dents assez fortes pour ronger le fe r , 
c o m m e les souris Canautanes de Babylone, dont 
on envoie les four ru res en Perse, et dont on se 
sert pour doubler l e s v ê t e m e n t s . » P a l l a s est le p r e 
m i e r qu i a i t d é c r i t le su rmulo t comme u n an imai 
d 'Europe. I l d i t que dans l ' au tomne de 1727, a p r è s 
u n t r emblemen t de ter re , ces rats ont f a i t i r r u p 
t ion en grandes masses depuis les bords de la 
mer Caspienne et les steppes de la Roumanie . Ils 
t r a v e r s è r e n t le Volga p r è s d 'As t rakhan , et de là se 
r é p a n d i r e n t rap idement dans l 'ouest. Presque à 
la m ê m e é p o q u e , en 1732, des navires les trans
p o r t è r e n t des Indes orientales en Ang le t e r r e , et 
i ls c o m m e n c è r e n t alors à fa i re le tour d u monde . 
E n 1750, ils pa ruren t dans la Prusse o r ien ta le ; 
en 1753 à Paris ; en 1780, i ls é t a i e n t communs 
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Fig. 47- Le Rat ordinaire ou Rat noir. 

dans toute l 'Al lemagne ; en Danemark, on ne les 
c o n n a î t que depuis une soixantaine d ' a n n é e s ; et 
seulement depuis 1809, en Suisse. En 1775, i ls 
f u r e n t t r a n s p o r t é s dans l ' A m é r i q u e d u N o r d , et 
s'y r é p a n d i r e n t r ap idement ; cependant, en 1825, 
i ls n'avaient que peu d é p a s s é Kings ton dans le 
Canada s u p é r i e u r , et, i l y a quelques a n n é e s , i ls 
n'avaient pas a t te int le haut Missour i . On ne sait 
pas à quel le é p o q u e i ls ont f a i t l eur appar i t ion 
en Espagne, au Maroc , à Alge r , à Tun i s , au cap 
de B o n n e - E s p é r a n c e . Dans tous les cas, i ls sont 
main tenant r é p a n d u s sur toutes les c ô t e s de 
l ' O c é a n ; on les t rouve dans les î les les plus d é 
sertes, les plus arides. Plus grands et plus for ts 
que les rats ordinaires , ils se sont e m p a r é s des 
l i eux que ceux-ci habi ta ient , et augmentent à 
mesure que les autres d i m i n u e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces deux 
e s p è c e s de rats on t les m ê m e s m œ u r s , les m ê m e s 
habi tudes ; nous les comprendrons , par c o n s é 
quent, dans une seule et m ê m e descr ip t ion . 

L e su rmu lo t habi te les é t a g e s i n f é r i e u r s des ha
bi ta t ions , les caves, les sous-sols, les é g o u t s , les 
puisards, les canaux, le b o r d des r iv i è r e s ; tandis 
que le ra t o rd ina i re habi te les é t ages s u p é r i e u r s , 
les greniers, les granges, etc. ; c'est à peu p r è s là 
la seule d i f f é r e n c e que nous ayons à signaler. 

Le p remier comme le second f a i t sa demeure de 
toute hab i ta t ion h u m a i n e o ù i l pou r ra trouver 
de la n o u r r i t u r e . On les rencont re de la cave jus
qu ' au grenier , d u salon ju squ ' aux cabinets d'ai
sances, d u palais j u s q u ' à la c h a u m i è r e . I ls vivent 
dans les é c u r i e s , les granges, les cours, les jar
dins, au b o r d des cours d'eau, des canaux, de la 
mer , dans les é g o u t s , pa r tou t en u n m o t où ils 
peuvent vivre ; le ra t o rd ina i re o u r a t domestique, 
cependant cherche t o u j o u r s à rester le plus près 
possible des l i eux h a b i t é s . 

A d m i r a b l e m e n t o r g a n i s é s pour la destruction, 
i ls sont o c c u p é s sans cesse à t o u r m e n t e r , à affliger 
l ' h o m m e , à l u i causer les d é g â t s les plus sensi
bles. Palissades, m u r s , portes , serrures, r i en ne 
sert pour se me t t r e à l ' a b r i de leurs atteintes. Ne 
t rouven t - i l s pas de c h e m i n , i ls s'en f r ayen t u n ; 
i ls percent les planches de c h ê n e les plus épa is 
ses, et f inissent m ê m e par percer les m u r s . Des 
fondat ions profondes , d u c i m e n t sol ide, ou une 
couche de morceaux de verre a s s o c i é s aux pierres 
peuvent seuls les a r r ê t e r . Mais s i , par malheur , 
une seule p ie r re v i en t à se d é t a c h e r , l a b r è c h e est 
b i e n t ô t fa i te , et l 'obstacle est f r a n c h i . 

Cependant, ce n'est là que le m o i n d r e des en
nuis qu ' i l s causent. L e u r v o r a c i t é les r e n d plus 
redoutables encore. T o u t l eu r est b o n . L ' h o m m e 
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n'a aucune substance a l imentai re que les rats ne 
mangent aussi. S'ils a imaient Teau-de-vie, l ' on 
pour ra i t d i re qu ' i l s prendraient leur par t de tous 
nos a l iments , de toutes nos boissons. Mais cela 
ne leur su f f i t pas : ils s'attaquent à b ien d'autres 
choses encore, à des an imaux vivants et morts , 
aux charognes les plus puantes, aux ordures 
m ê m e . I l s mangent d u cu i r , de la corne, des 
grains, des é c o r c e s d 'arbre, toute substance v é 
g é t a l e en u n m o t , et ce qu ' i l s ne mangent pas, i ls 
le rongent . On en a vu d é v o r e r en par t ie des en
fants endormis dans leur berceau. 

S ' i l f au t en croire la t r a d i t i o n , Poppiel , q u i 
r é g n a i t en Pologne au commencement d u neu
v i è m e s i èc le , devint la p ro ie des rats ; et ce 
f u r e n t aussi des rats, q u i , au n e u v i è m e s ièc le , d é 
v o r è r e n t , d i t - o n , dans la T o u r des Souris (Màu-
seturm) s i t u é e au m i l i e u d u R h i n , non l o i n de B i n -
gen, Hat to I I , a r c h e v ê q u e de Mayence, don t l'ava 
r i ce et l ' i m p i é t é avaient exc i t é le cour roux du c i e l . 

I l n'est pas de p r o p r i é t a i r e q u i ne sache par 
e x p é r i e n c e combien les rats sont dangereux pour 
les an imaux domestiques. A u x cochons q u ' u n 
e x c è s de graisse rend insensibles o u incapa
bles de se d é f e n d r e , ils entament la peau, les 
orei l les , l a queue; i ls mangent la membrane p a l 
m a i r e des oies ; i ls e n l è v e n t aux dindes couveu-

BBEHH» 

ses des port ions d u dos ou des cuisses ; ils e n t r a î 
nent les canetons dans l 'eau, les noient , puis ies 
r a m è n e n t sur le rivage et les d é v o r e n t sous les 
yeux de la m è r e . I ls sont u n v ra i fléau par tout o ù 
i ls se t rouvent en grand nombre . I l est tels l i eux 
o ù ils apparaissent quelquefois en tel le q u a n t i t é , 
que l ' on se refuserai t à y croire si les preuves 
n ' é t a i e n t là comme t é m o i g n a g e . A i n s i , à Paris, 
on en tua en quatre semaines, dans u n seul 
abattoir , seize m i l l e . Qu i ne sait q u ' à M o n t f a u -
con, champ d ' é q u a r r i s s a g e de la capitale, ils dé 
v o r è r e n t en une nu i t les cadavres de t rente-c inq 
chevaux ( . ) . 

Remarquent- i l s que l ' h o m m e ne peut r i en 
contre eux, leur impudence s'en a c c r o î t et passe 
toutes les bornes. C'est au po in t que l ' on serait 
t e n t é d ' admire r leur hardiesse et leur t é m é r i t é , 
si l ' on n 'avai t des raisons s é r i e u s e s de les h a ï r . 

Quand j ' é t a i s enfant , i l n 'y avait à la maison 
aucun chat q u i a t t a q u â t les rats. Ceux que nous 
avions é t a i e n t comme des enfants g â t é s d u l o 
gis et se permet ta ient au plus d'attraper quelques 
souris. Auss i les rats se m u l t i p l i è r e n t - i l s de f a ç o n 
à ne pas nous laisser de repos. Quand nous d î 
nions, i ls descendaient les escaliers, entra ient 

(1) Voyez Parent-Duchatelet, des Chantiers d'équarrissage 
de la ville de Paris (Annales d'Hyg., 1832, t . VI I I , p. 93.) 
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dans la salle à manger, venaient j u s q u ' à la table , 
regardaient s ' i l n 'y avait r i en pour eux. Nous l e 
vions-nous pour les chasser, i ls s 'enfuyaient , 
mais u n instant a p r è s ils é t a i e n t de re tour . La 
n u i t , i ls couraient sous le to i t , entre les p lan
chers; on aura i t d i t une a r m é e de barbares en 
mouvement . Toute la maison en retentissait . 
E t c ' é t a i e n t des rats ordinaires, la me i l l eu re des 
deux e s p è c e s , les rats voyageurs é t a n t pires 
encore. 

Las Cases raconte que, le 27 j u i n 1816, Napo
l é o n et ses compagnons duren t se passer de d é 
jeuner ; les rats avaient p é n é t r é dans la cuisine 
pendant la n u i t et avaient tou t d é v o r é . I l s é t a i e n t 
en grand nombre à S a i n t e - H é l è n e , et leur m é 
c h a n c e t é et leur impudence é t a i e n t e x t r ê m e s . 
Quelques j ou r s leur suffisaient p o u r percer les 
murs et les cloisons en planches de l 'hab i ta t ion 
i m p é r i a l e . Pendant que l 'empereur é ta i t à table, 
ils entraient dans la salle à manger, et, a p r è s le 
repas, on é ta i t ob l igé de leur fa i re une v é r i t a b l e 
guerre. U n soir, l 'empereur v o u l u t prendre son 
chapeau, u n gros ra t en sor t i t . Les palefreniers 
auraient v o u l u é lever des volailles ; mais i ls d u 
ren t y renoncer ; les rats les mangeaient; ils 
g r impa ien t sur les arbres et y enlevaient les 
oiseaux endormis . 

Les marins sur tout ont beaucoup à sou f f r i r de 
ces an imaux : pas u n navire n'est sans rats. I l 
n 'y a pas moyen de les d é t r u i r e à b o r d des an
ciens b â t i m e n t s , et les nouveaux en sont i n f e s t é s 
d è s l eu r p remie r chargement . Dans de longues 
t r a v e r s é e s , i ls se m u l t i p l i e n t d 'une m a n i è r e ef-
f ran te , s'ils ont des vivres* à souhait , et le navire 
en devient presque inhabi table . Lorsque Kane, 
dans son voyage dans les mers polaires, é t a i t re 
tenu par les glaces, les rats s ' é t a i e n t te l lement 
m u l t i p l i é s , qu ' i l s l u i c a u s è r e n t les d é g â t s les plus 
c o n s i d é r a b l e s . On r é s o l u t de les e n f u m e r ; pou r ce 
fa i re , on f e r m a toutes les issues et Ton b r û l a dans 
la cale u n m é l a n g e de soufre, de c u i r et d'arsenic; 
t o u t l ' é q u i p a g e passa sur le pon t la f ro ide n u i t d u 
30 septembre. L e lendemain m a t i n , on v i t que 
ce moyen n'avait p r o d u i t aucun effet. On a l 
l u m a une grande q u a n t i t é de charbon , e s p é r a n t 
t ue r ainsi les rats . E n quelques instants, la cale 
et l ' en t repont é t a i e n t r empl i s de gaz t ox ique ; 
deux matelots f u r e n t assez imprudents pour y 
descendre, et t o m b è r e n t a s p h y x i é s , Ton eut beau
coup de peine à les en re t i r e r . Une lanterne que 
Ton y plongea s ' é t e i g n i t a u s s i t ô t , mais le navire 
p r i t feu , et ce ne f u t qu'avec les plus grands ef
fo r t s , le capitaine et les matelots exposant 
plus d'une fo is l eur vie , qu 'on parv in t à l ' é t e i n 

dre . L e j o u r suivant , on ne t rouva que v i n g t - h u i t 
cadavres de rats. Les survivants c o n t i n u è r e n t à 
se m u l t i p l i e r au p o i n t qu ' on ne pouva i t plus 
r i en p r é s e r v e r de leurs at teintes. I l s mangeaient 
les f o u r r u r e s , les habi ts , les chaussures ; i ls s ' é 
tablissaient dans les l i t s , sous les couvertures, 
dans les gants, les bonnets, les caisses à p r o v i 
sions, don t i l s d é v o r a i e n t le con tenu . On eut re
cours à u n nouveau moyen . L e m e i l l e u r chien 
f u t descendu dans la cale ; mais b i e n t ô t ses hur
lements appr i ren t qu ' au l i eu d ' ê t r e le vainqueur 
i l é t a i t le va incu . On le r e t i r a , et T o n v i t que les 
rats l u i avaient r o n g é la plante des pieds. Plus 
t a rd , u n E s q u i m a u s ' o f f r i t à t ue r les rats à coups 
de flèches, et i l f u t assez heureux p o u r que Kane, 
q u i faisait cu i re les rats, e û t t o u t l ' h ive r de la 
viande f r a î c h e . E n f i n , u n r e n a r d que Ton attrapa, 
f u t e n f e r m é dans la cale : i l p a r u t s'y b i en t rou
ver et i l y v é c u t des rats q u ' i l p rena i t en quan
t i t é suffisante. 

Ces divers fa i ts , sur lesquels le mo ind re doute 
ne saurait s ' é l eve r , sont b i en propres à nous 
fa i re accepter, en é c a r t a n t ce qu ' i l s ont d'exa
g é r é et le merve i l l eux q u i les accompagne, les 
r é c i t s que les anciens et les modernes nous ont 
la issés touchan t les m é f a i t s des rats . 

C'est à des rats, selon H é r o d o t e , q u ' i l faudrait 
a t t r ibuer la v ic to i re que Sethon o u S é v é c h u s , roi 
des É g y p t i e n s , r e m p o r t a sur S e n n a c h é r i b , r o i des 
Arabes et des Assyriens. Celui -c i s ' é t a i t avancé 
j u s q u ' à P é l u s e et é t a i t sur le po in t d'en venir 
aux mains avec l ' a r m é e de Sethon, t rop faible 
pour s'opposer à ses p r o g r è s , l o r squ 'une m u l t i 
tude e f f royable de rats se r é p a n d i t dans son 
camp, et y rongea les cordes des arcs et toutes 
les courroies des boucl ie rs . A i n s i d é s a r m é s et 
hors d ' é t a t de se d é f e n d r e , les Assyriens furent 
o b l i g é s de se r e t i r e r avec grande perte d 'hom
mes. 

Dans Tune des Cyclades, si Ton en c ro i t Stra-
bon , et P l ine , a p r è s l u i , les rats f u r e n t cause d'un 
d é s a s t r e b ien aut rement m é m o r a b l e . I ls ravagè
r en t les terres, c o u p è r e n t les moissons, les l é 
gumes, d é v a s t è r e n t les greniers, en u n mot, 
a f f a m è r e n t l ' î le , ensuite i ls a t t a q u è r e n t les hom
mes et les an imaux ju sque dans les vi l les . Ils 
é t a i e n t en si grande q u a n t i t é , que les habitants, 
ne pouvant e s p é r e r de tue r , m ê m e sans r é s i s 
tance tan t de m i l l i e r s de rats , q u i semblaient 
sor t i r de te r re , p r i r e n t le p a r t i d 'abandonner ce 
q u ils ne pouvaient conserver et q u i t t è r e n t l ' î le . 

Des é v é n e m e n t s semblables on t eu l i e u en I ta
l i e . Les historiens de l ' a n t i q u i t é , les p o è t e s r a p 
por ten t que les habi tants de Cosa, à ^ l Z 
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b i t e l lo , f u r e n t contraints de f u i r devant des 
l ég ions de rats q u i avaient envahi leur v i l l e . « Les 
habitants de Ceretto, peti te v i l l e d u royaume de 
Naples , se souviennent , d i t Misson q u i é c r i 
vai t vers l a fin du x v n e s i èc l e , d'avoir é t é o b l i 
gés , i l n 'y a pas cinquante ans, de disputer le 
t e r ra in avec les rats, comme avaient f a i t les A b -
d é r i t e s . Les t remblements de terre c a u s é s par 
les embrasements d u m o n t V é s u v e , d o n n è r e n t 
l ieu à cet é v é n e m e n t . L a v i l l e de Ceretto en f u t 
presque toute b o u l e v e r s é e , une bonne part ie de. 
ses habitants d e m e u r è r e n t sous les ruines, et 
ceux q u i eurent le bonheur de se sauver, se r e t i 
r è r e n t dans la plaine, où ils é t a b l i r e n t une e s p è c e 
de camp ; mais b i e n t ô t i l ne f u t pas de beaucoup 
plus s û r que la vi l le : une a r m é e de rats v in t les 
y menacer d 'un sort plus t r i s te que ce lu i qu ' i ls 
avaient év i t é , c ' e s t - à - d i r e de les manger t ou t 
v i f s . On opposa le fer et le f e u à ces l ég ions f u r i e u 
ses ; on fit de bons retranchements et l ' on e x e r ç a 
duran t plusieurs nu i t s une surveillance active, 
crainte de surprise : jamais alarme ne f u t plus 
chaude. » 

Les rats sont pa s sé s m a î t r e s dans tous les 
exercices corporels. I ls courent avec une t r è s -
grande r a p i d i t é ; ils g r impen t à mervei l le , m ê m e 
sur des parois t r è s - l i s s e s ; i ls nagent admirab le 
men t ; ils f o n t des bonds c o n s i d é r a b l e s ; i ls sa
vent m ê m e creuser la te r re . Le su rmulo t p a r a î t 
plus v igoureux et plus adro i t que son c o n g é 
n è r e ; t o u j o u r s est-il q u ' i l nage et g r impe mieux 
que l u i . I l plonge presque aussi b ien que les ani 
maux aquatiques, et peut m ê m e at teindre les 
poissons en les poursuivant dans l 'eau. On di ra i t , 
dans b ien des cas, que l 'eau est son v é r i t a b l e m i 
l i eu . S ' i l est pou r su iv i , i l se r é f u g i e dans une 
r i v i è r e , u n é t a n g , u n f o s s é , et, s ' i l le faut , i l les 
traverse, soit en nageant à la surface, soit en 
courant au f o n d de l 'eau, et cela pendant l o n g 
temps. Le rat ord ina i re n 'en f a i t autant que 
dans u n cas d'absolue n é c e s s i t é . 

De tous leurs sens, l 'odorat et sur tou t l ' o u ï e sont 
les plus parfaits ; leur vue cependant n'est po in t 
mauvaise, et t r op souvent i ls f o n t preuve d 'un 
g o û t assez d é v e l o p p é . A i n s i , lorsqu ' i l s p i l l en t une 
chambre de provisions, i ls savent chois i r les 
mets les plus d é l i c a t s . 

Je n 'ai pas besoin d 'a jouter que l ' on ne sau
ra i t l eur refuser de l ' in te l l igence : i l f a u t aussi 
leur accorder de l'astuce et u n cer ta in j ugemen t , 
q u i l eu r permet d ' év i t e r b ien des dangers. 

A i n s i , u n ra t q u i tombe dans u n p i è g e f a i t 
quelquefois usage de la ruse, i l s imule le m o r t , 
c o m m e l 'opossum. U n j o u r m o n p è r e en p r i t u n 
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q u i restait i m m o b i l e dans la r a t i è r e , se laissant 
rou le r à droi te et à gauche. Cependant son œ i l 
b r i l l a i t encore, et t r op pour q u ' u n observateur 
aussi habi le que m o n p è r e s'y la i s sâ t prendre . I l 
je ta l ' an imal dans la cour, mais i l le fit en p r é 
sence d 'un chat ; au s s i t ô t le m o r t de reprendre 
vie et de chercher à s 'enfuir ; le chat ne l u i en 
laissa pas le temps, en deux sauts, i l l ' avai t saisi. 

Non-seulement, comme nous l'avons d é j à fa i t 
remarquer , les deux e s p è c e s de rats sont en lu t t e 
cont inue l le ; mais les ind iv idus d 'une m ê m e es
p è c e se l iv ren t é g a l e m e n t de f r é q u e n t s combats. 
L à o ù ils sont abondants, le b r u i t et les cris ne 
cessent pas de toute la n u i t ; la batai l le cont inue 
encore quand une par t ie a d é j à pris la f u i t e . Les 
m â l e s vieux et m é c h a n t s sont bannis de la so
c i é t é , et v ivent solitaires. 

L 'accouplement a l i e u au m i l i e u d u b r u i t et 
des c r i s ; plusieurs m â l e s combat tent tou jour s 
pour une femel le . U n mois a p r è s , l a femel le 
met bas de c i n q à v i n g t et u n petits, t r è s - g r a 
cieux, q u i p la i ra ient à chacun, s'ils n ' é t a i e n t 
des rats. 

V o i c i ce que Dehne, q u i a f a i t des observations 
sur des surmulots a lbinos, d i t à propos de leur 
r ep roduc t ion . 

« L e 1 e r mars 1852, une femel le de ra t blanc 
m i t bas sept pet i ts . E l le s ' é t a i t f a i t dans sa cage 
u n épa i s n i d de pai l le . Les petits avaient la tai l le 
d 'un hanneton, é t a i e n t rouges de sang, et f a i 
saient entendre u n l é g e r p iaulement à chaque 
mouvement de la m è r e . Le 8, i ls é t a i e n t d é j à 
blancs. D u 13 au 16, leurs yeux s 'ouvr i rent . Le 
18 au soir, i ls sor t i rent pour la p r e m i è r e fo i s ; 
mais quand la m è r e v i t q u ' o n les observait, elle 
les p r i t dans sa bouche, l ' u n a p r è s l ' au t re , et les 
t ransporta dans son n i d . Quelques-uns s ' é c h a p 
p è r e n t de nouveau par une autre ouver ture . C'é
taient des an imaux charmants , gros c o m m e une 
souris naine, avec des queues longues de 8 cent. 
L e 2 1 , i ls avaient la ta i l le d 'une souris o r d i 
naire , le 28 celle d ' un m u l o t . I l s t é t a i e n t en
core le 2 a v r i l , j oua ien t ensemble, se chas
saient, s ' a g a ç a i e n t de la f a ç o n la plus gracieuse 
et la plus amusante ; i ls s'asseyaient sur le dos 
de leur m è r e , et se faisaient por ter par el le. 
Les souris blanches ne sont pas, i l s'en f a u t , 
aussi plaisantes. 

« L e 9 a v r i l , j e s é p a r a i la m è r e d'avec ses pe
t i t s , et la mis avec le m â l e . L e 11 m a i , j 'eus une 
seconde p o r t é e . 

« Je mis au commencement d 'avr i l une pai re 
de ceux q u i é t a i e n t n é s le I e r mars dans u n g rand 

I bocal , p o u r v u d 'une ouver ture de 12 cent. Dans 
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l ' a p r è s - m i d i d u I e r j u i n , j ' e n obt ins une p o r t é e 
de six petits : le couple é t a i t alors â g é de 
103 jou r s . Ma lg ré la grandeur d u vase, la m è r e 
paraissait se t rouver à l ' é t r o i t . E l l e f i t de vains 
efforts pour agrandir sa demeure. Ses pet i ts , 
qu'elle cachait de tel le f a ç o n qu ' on ne pouvait 
les voi r , mais qu'el le savait où re t rouver , f u 
rent a l la i t és jusqu ' au 22; ils é t a i e n t alors tout 
blancs. U n j o u r , i ls disparurent , la m è r e avait 
d é v o r é jusqu ' au dernier . » 

Reichenbach a plusieurs fois é t é t é m o i n du 
m ê m e f a i t . « J 'ai eu divers accidents, d i t - i l , avec 
mes rats blancs. Quatre fois d é j à i ls avaient eu 
des petits, de quatre à sept par p o r t é e , et t o u 
jours les parents les avaient d é v o r é s . La der
n i è r e fois , j e remarquai que c ' é t a i t le p è r e sur
tou t q u i les mangeait ; j e l ' é lo igna i donc, mais j e 
le perdis. Tro i s semaines duran t , i l couru t dans 
la chambre , et j e ne pus l 'at traper : i l n ' en t ra i t 
dans un aucun p i è g e , et j e ne pouvais d é p l a c e r 
tous les meubles ; en f in , i l se sauva une n u i t par 
une f e n ê t r e qu 'on avait la issée ouverte. » 

Chasse et moyens de d e s t r u c t i o n . — Les 
moyens que l 'on a e m p l o y é s pour d é t r u i r e les 
rats sont innombrables et chacun a servi au 
moins pendant quelque temps. Ces animaux 
remarquent- i ls qu' i ls sont poursuivis avec achar
nement, ils é m i g r e n t ; mais la poursui te se r e l â 
che-t-elle, ils reviennent ; et une fois qu ' i ls se 
sont é t ab l i s de nouveau dans un endroi t , i ls s'y 
m u l t i p l i e n t avec une telle r a p i d i t é que les anciens 
d é g â t s se renouvellent . L e p r o c é d é le plus us i t é 
est le poison, sous d i f f é r e n t e s formes , qu 'on place 
dans les endroits f r é q u e n t é s par ces rongeurs ; 
mais ce moyen, ou t re q u ' i l est c r u e l , est t o u 
j o u r s dangereux ; les rats vomissent une part ie 
d u poison, et peuvent ainsi empoisonner diverses 
substances, par exemple des grains, des pommes 
de terre. L e m i e u x est de leur donner u n m é 
lange de ma l t et de chaux v ive , q u i excite leur 
soif, et les tue dès qu ' i l s ont b u la q u a n t i t é d'eau 
n é c e s s a i r e p o u r é t e i n d r e la chaux. 

Dans beaucoup d'endroits , on c r o i t que la p r é 
sence d 'un coq (Kaulhahn) n o i r o u blanc chasse 
les rats. 

Lenz a v o u l u examiner le f a i t , et raconte 
qu ' un aubergiste, q u i avait a c h e t é l 'auberge de 
Schnepfenthal , ayant mis u n coq no i r dans sa 
basse-cour, a u s s i t ô t sa maison f u t d é b a r r a s s é e 
des rats q u i l 'avaient i n f e s t é e de tous temps. 
Mais, d 'un autre c ô t é , i l a v u q u ' u n coq n o i r , 
e n f e r m é dans une cage et mis dans la cave' 
ne p r é s e r v a i t n u l l e m e n t les pommes, les l é g u 
mes, le l a rd des atteintes des rats : chez u n de 

ses amis, les rats m a n g è r e n t m ê m e u n coq blanc. 
D'autres personnes de sa connaissance avaient à 
la fois et des coqs b i g a r r é s e t des ra t s ; d'autres, 
auxquels Lenz donna de ces coqs, f u r e n t les uns 
d é b a r r a s s é s , les autres encore plus i n f e s t é s de 
rats. Ces e x p é r i e n c e s n ' o n t donc d o n n é aucun 
r é s u l t a t satisfaisant. 

Mais ce q u i d é t r u i t le m i e u x les rats ce sont 
encore leurs ennemis naturels , les busards, les 
oiseaux de pro ie nocturnes , les corbeaux, les 
belettes, les chats et les chiens ra t iers . Souvent, 
cependant, les chats n'osent pas at taquer les rats. 
Dehne a v u à H a m b o u r g au b o r d des canaux, 
chiens, chats et rats errer de s o c i é t é , aucun ne 
songeant à fa i re de m a l à l ' au t re , et, pour mon 
compte, j e connais beaucoup de chats q u i n'at
taquent pas les rats . I l y a cependant p a r m i les 
chats quelques bonnes races q u i chassent le rat 
avec passion, m a l g r é les d i f f i c u l t é s qu ' i l s ren
contrent souvent. J 'en a i v u u n q u i n 'avait pas 
encore a t te in t le t iers de sa t a i l l e , se l i v r e r à cette 
chasse et y me t t r e une te l le ardeur q u ' i l se 
laissa e n t r a î n e r par u n gros ra t j u s q u ' a u haut 
d 'un m u r sans l â c h e r prise ; à la fin i l s'en rendit 
m a î t r e . D u reste, une te l le a rdeur n'est pas n é 
cessaire; u n chat é l o i g n e les rats par sa seule 
p r é s e n c e . I l do i t l eu r ê t r e f o r t d é s a g r é a b l e de 
sentir dans leur voisinage u n ennemi avec le
quel i ls n 'on t pas u n ins tant de s é c u r i t é ; qui 
r ô d e dans l ' ombre de la n u i t , sans que le plus 
l é g e r b r u i t le trahisse, sans que r i e n annonce 
son approche ; don t les yeux p é n é t r a n t s sondent 
chaque t r o u , chaque co in ; q u i est à l ' a f f û t au
p r è s de tous les passages ; q u i les saisit avant 
qu ' i l s l 'a ient v u , les é c r a s e sous ses griffes et 
le d é c h i r e à belles dents. Les rats n 'a iment 
na ture l lement po in t de tels voisins, et i l s é m i 
grent vers u n endro i t o ù i ls au ron t plus de tran
q u i l l i t é . Nous pouvons donc d i r e que le chat 
est t ou jou r s le m e i l l e u r aux i l i a i r e que l ' homme 
puisse avoi r pour se d é b a r r a s s e r de ces h ô t e s 
i m p o r t u n s . 

L e puto is , dans les maisons, la belet te, dans 
les j a rd ins et aux alentours des habi ta t ions , ne 
rendent pas de moindres services. I l s vo len t , i l 
est v r a i , de temps à aut re u n œ u f , u n g â t e a u , 
une poule , mais on n 'a , p o u r e m p ê c h e r ces rapts, 
q u ' à b i en f e rmer les por tes ; cont re les rats, au 
cont ra i re , i l n'est p r é c a u t i o n s q u i v a i l l e n t ; aussi 
f a u t - i l , pa r tou t o ù on le peut , p r o t é g e r et m é n a 
ger ces carnassiers. 

U n moyen de des t ruc t ion passablement bar
bare est le suivant . Sur u n p o i n t f r é q u e n t é pa r 
les m i s , p r è s d une é c u r i e , d ' un l i e u d'aisance 
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d 'un é g o u t , on creuse une fosse dont on f o r m e 
le f o n d avec une dalle ayant un m è t r e c a r r é , et 
les cô tés avec quatre autres dalles. L a fosse a 
l m , 2 0 de p ro fondeur , et l 'ouver ture t ou t au plus la 
m o i t i é des dimensions d u f o n d . Les pans en sont 
donc i n c l i n é s de te l le sorte que les an imaux n 'y 
puissent g r imper . U n peu de graisse fondue , du 
m i e l é t e n d u d'eau, ou quelque autre substance 
dont les rats sont f r iands sont les amorces dont 
on garni t la fosse ; on y place aussi u n vase de 
terre, d 'environ 5 c e n t i m è t r e s de haut , p o u r v u 
d'une ouverture t r è s - é t r o i t e , et que l ' on r e m 
p l i t de m a ï s , d'avoine, d e c h è n e v i s , de l a rd , etc., 
a p r è s l ' avoir p r é a l a b l e m e n t t r e m p é dans d u 
m i e l . Pour qu 'une poule ou quelque autre a n i 
m a l domestique encore i n e x p é r i m e n t é ne puisse 
tomber dans la fosse, on place u n gri l lage au tour 
de l 'ouver ture . Cela fa i t , on n J a plus à s ' i n q u i é 
ter de r i en . « L 'odeur q u i s'en exhale, d i t Lenz, 
excite le ra t à sauter dans la fosse. T o u t y sent 
le l a r d , le m i e l , le b l é , mais i l do i t se contenter 
de l 'odorat , i l ne peut arr iver à ces mets, et i l 
f au t f o r c é m e n t que les captifs s ' e n t r e - d é v o r e n t . 

« Le p remie r rat qu i y tombe devient b i e n t ô t t r ès -
a f f a m é ; i l s'efforce, mais en va in , de sor t i r de sa 
pr ison. U n second y arr ive ; quelle heureuse v i 
site ! On se flaire de par t et d 'au t re ; on se con
sulte ; mais le premier a t r op f a i m , et n 'a pas le 
temps de d é l i b é r e r ; i l commence donc le c o m 
bat, u n combat f u r i e u x , q u i ne se t e rmine que 
par le t r é p a s de l ' u n des combattants. Si le pre
m i e r est v ic to r ieux , i l d é v o r e a u s s i t ô t le cadavre 
d u v a i n c u ; si c'est le second, au contrai re , i l ne 
le mange qu 'au bou t de quelques heures. T r è s -
ra rement on trouve t ro is rats en m ê m e temps 
dans u n pa re i l p i è g e . Le lendemain on peut ê t r e 
cer ta in que l ' u n d'eux a disparu. E n u n m o t , u n 
capt i f d é v o r e l ' au t re , la fosse ne porte aucune 
trace de meur t r e , mais c'est b i en un coupe-
gorge et de la plus t e r r i b l e nature. » 

C a p t i v i t é . — Je c i te ra i encore quelques ob
servations de Dehne au suje t des rats captifs. 
« Le j o u r et au m i l i e u de la n u i t , d i t - i l , les sur
mulots dorment ; le m a t i n et le soir i ls sont 
t r è s -v i f s . I l s boivent d u la i t avec p la is i r ; i ls sont 
t r è s - f r i a n d s de c h ê n e vis et de graines de m e l o n . 
Je leur donne comme n o u r r i t u r e o rd ina i re d u 
pain t r e m p é dans de l 'eau ou dans d u la i t , et 
des pommes de terre cuites, qu ' i l s mangent avec 
p la i s i r . Je les prive c o m p l è t e m e n t , comme d'ai l 
leurs tous les autres rongeurs que j ' a i eus en cap
t i v i t é , de viande et de graisse, car l eur u r ine et 
leurs e x c r é m e n t s en prennent une odeur p é n é 
t r an te et repoussante. Les surmulots n ' on t pas I 

cette odeur p a r t i c u l i è r e et d é s a g r é a b l e de la sou
r is , odeur q u i p é n è t r e tous les objets que l ' a n i 

m a l a t o u c h é s . 
« Les rats su rmulo t s f o n t preuve de beaucoup 

de ruse. Quand leur cage est d o u b l é e de fer -
blanc en dehors, ils cherchent à ronger le bois, 
et, a p r è s avoir t r ava i l l é un cer ta in temps, i ls t â -
tent avec leurs pattes, à travers les barreaux, 
quelle é p a i s s e u r i ls on t encore à traverser Pour 
nettoyer leur cage, ils repoussent leurs e x c r é 
ments avec leur museau et avec leurs pattes, et 
les f o n t t omber au dehors. 

« I ls a iment la s o c i é t é de leurs semblables, 
f o n t u n n i d c o m m u n et s'y r é c h a u f f e n t m u t u e l l e 
ment , en e n t r e l a ç a n t leurs corps. Quand l ' u n 
meur t , les autres se p r é c i p i t e n t sur l u i , l u i o u 
vrent le c r â n e , mangent la cervelle, puis les 
chairs et ne laissent que la peau et les os. 

« Lorsque la femelle est pleine, i l f a u t en é lo i 
gner le m â l e ; i l ne l u i laisserait aucun repos et 
d é v o r e r a i t les peti ts . L a m è r e soigne ceux-ci avec 
beaucoup de tendresse, vei l le sur eux, et les 
petits savent r é p o n d r e à son amour par des 
t é m o i g n a g e s d 'un v i f a t tachement . 

« Ces an imaux on t la vie t r è s - d u r e . Je voulus 
u n j o u r tuer un ra t albinos en le noyant . I l avait 
à la nuque depuis quatre mois u n t r o u de la 
grosseur d 'un pois, au bo rd duque l on voyait ses 
muscles cervicaux. La plaie , au l i e u de se cica
triser, semblait au contra i re s'agrandir. Les en
virons de la blessure é t a i e n t t r è s - e n f l a m m é s , et 
d é p o u r v u s de poi ls . Je plongeai l ' an imal une 
douzaine de fo is , pendant plusieurs minutes , 
dans de l 'eau g l a c é e ; i l en sor t i t v ivan t et se 
m i t à enlever avec ses pattes de devant l 'eau q u i 
é ta i t à ses yeux. A la fin, ayant ouvert le vase 
dans lequel j ' avais e s sayé de l ' a sphyx ie r , i l 
p r i t son é l an et chercha à s 'enfuir . Je le mis 
dans une cage sur une couche de f o i n et de pai l le 
et l ' appor ta i dans une chambre chaude. Je vis 
avec surprise son m a l d i m i n u e r , l ' i n f l a m m a t i o n 
d i s p a r a î t r e , et la g u é r i s o n c o m p l è t e a r r iver au 
bou t de quinze j o u r s . Le ba in avait p r o d u i t ces 
effets. Je suis peu d i s p o s é à croire q u ' u n autre 
rongeur e û t p u supporter une parei l le i m m e r 
sion à l 'eau g l a c é e , et l ' on ne peut a t t r ibue r cette 
r é s i s t a n c e q u ' à la vie à d e m i amphib ie d u sur
m u l o t . 

a Les incisives i n f é r i e u r e s croissent souvent 
d 'une m a n i è r e incroyable chez le rat cap t i f ; 
elles se contournent en spirale. Je les a i vues per
cer la j oue , et entraver la mast ica t ion, de tel le 
sorte que l ' an ima l m o u r u t de f a i m . » 

M a l a d i e s : r o i - d e - r a t s . —- E n l i b e r t é , les rats 
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sont quelquefois sujets à une maladie des plus 
curieuses. U n grand nombre se soudent par la 
queue et f o r m e n t ainsi ce que le vulgaire a 
n o m m é un roi-de-rats, dont l ' imag ina t ion faisait 
autrefois un ê t r e bien d i f f é r e n t de ce q u ' i l est 
en r é a l i t é . On croyait que le roi-de-rats , o r n é 
d'une couronne d'or, t r ô n a i t sur u n groupe de 
rats e n t r e l a c é s , et gouvernai t de là tou t l ' empi re 
souriquois . Ce q u i est posi t i f , c'est que parfois 
u n grand nombre de rats se soudent ensemble 
par la queue, et que, ne pouvant se m o u v o i r , i ls 
sont nour r i s par leurs semblables. La cause de 
ce f a i t cur ieux nous est encore inconnue. On 
cro i t que c'est une exsudation p a r t i c u l i è r e de la 
queue q u i ma in t i en t ces organes co l lés ensem
ble. A Al tenbourg , on conserve un roi-de-rats , 
f o r m é par vingt-sept individus . A B o n n , à 
Schnepfenthal , à Francfor t , à E r f u r t h , à L inde -
nau , p r è s de Le ipz ig , on a t r o u v é de pareils 
groupes. Le dernier connu a é t é b ien d é c r i t dans 
u n p r o c è s dont i l f u t la cause. Je crois devoir 
rappeler i c i cette his toire . 

« Le 17 janvier 1774, se p r é s e n t e devant le t r i 
buna l de Leipz ig Chris t ian Kaiser, meunier à 
L indenau , i l d é c l a r e : que le mercredi d'aupa
ravant i l a t r o u v é dans le m o u l i n de L indenau u n 
roi-de-rats, f o r m é de seize individus a t t a c h é s 
par la queue, et q u ' i l a t u é s parce qu ' i ls v o u 
laient sauter sur l u i . 

« Que Jean-Adam Fasshauer, de L indenau , est 
venu demander à son m a î t r e , Tobias Jaegern, 
meunier à L indenau , ce roi-de-rats , disant q u ' i l 
voula i t le pe ind re ; que depuis i l ne l 'a plus 
r e n d u ; q u ' i l a g a g n é , avec, beaucoup d 'argent . I l 
pr ie en c o n s é q u e n c e le t r i b u n a l de condamner 
Fasshauer à l u i rendre son roi-de-rats, l 'argent 
q u ' i l a g a g n é , et aux frais du p r o c è s . 

« Le 22 f év r i e r 1774, c o m p a r a î t de nouveau 
devant le t r i b u n a l Chr is t ian Kaiser , g a r ç o n 
meunier à L indenau , et d é p o s e : i l est parfai te
ment v ra i que le 12 janvie r j ' a i t r o u v é dans le 
m o u l i n de L indenau u n roi-de-rats f o r m é de 
seize ind iv idus . Ce j o u r , ayant entendu d u b r u i t 
dans le m o u l i n , p r è s d 'un escalier, je mon ta i et 
vis quelques rats regarder sous une pout re , j e 
les tua i avec u n b â t o n . J 'appl iquai ensuite une 
é c h e l l e à l ' endro i t pour vo i r s ' i l y avait encore 
des rats et j e t rouva i le roi-de-rats que j e t u a i 
sur place à coups de hache. Seize rats é t a i e n t 
e n t r e l a c é s , quinze par la queue, le s e i z i è m e é t a i t 
re tenu par sa queue e n t o r t i l l é e dans les poils du 
dos de l ' un des quinze premiers . En tombant de 
la poutre o ù i ls é t a i e n t , aucun ne se d é t a c h a , 
plusieurs v é c u r e n t encore quelque temps, mais 

sans pouvoi r se d é t a c h e r . Us é t a i e n t e n t r e l a c é s 
si so l idement , 'que j e crois q u ' i l e û t é t é impossi
ble de les d é t a c h e r , si ce n'est à grand'peine. » 

Puis v iennent quelques d é p o s i t i o n s de té
moins , q u i con f i rmen t la p r é c é d e n t e , et enf in le 
rappor t d u m é d e c i n q u i , sur la r é q u i s i t i o n du 
t r i b u n a l , a e x a m i n é l ' ob je t . V o i c i ce rapport : 

« A f i n de d é t e r m i n e r ce q u ' i l y avait de vrai 
au m i l i e u des fables qu ' on raconte au sujet du 
roi-de-rats, j e me suis r e n d u le 16 j anv ie r à L i n 
denau. 

« A l 'auberge d u Cor de poste, dans une 
chambre f r o i d e , j e vis sur la table seize rats 
morts , don t quinze avaient les queues réun ies 
en u n gros n œ u d ; quelques-unes de ces queues 
é t a i e n t prises dans le n œ u d j u s q u ' à 1 o u 2 pouces 
d u t ronc . Les t ê t e s é t a i e n t d i r i g é e s vers la péri
p h é r i e , les queues vers le centre , le n œ u d occu
pai t ce centre. A c ô t é de ces rats é t a i t c o u c h é le 
s e i z i è m e , lequel , au d i re d u pe in t re Fasshauer, 
q u i é t a i t p r é s e n t , avait é t é d é t a c h é d'avec les 
autres par u n é t u d i a n t . 

« Je n'adressai pas de longues questions : du 
reste, aux n o m b r e u x c u r i e u x q u i venaient pren
dre des i n f o r m a t i o n s sur cet é t r a n g e p h é n o 
m è n e , on faisait les r é p o n s e s les p lus discordantes 
et les plus r id icu les ; j ' e x a m i n a i seulement le 
corps et les queues des rats, et t rouva i : 

« 1° Que tous les rats avaient la t ê t e , le tronc 
et les pattes à l ' é t a t n o r m a l ; 

« 2 ° Qu ' i l s é t a i e n t les uns gr i s c e n d r é , les au
tres u n peu p lus f o n c é s , les autres presque 
noirs ; 

« 3° Que quelques-uns avaient la grandeur 
d'une bonne pa lme ; 

« 4° Que leur grosseur é t a i t p r o p o r t i o n n é e à 
leur longueur ; i ls paraissaient cependant p lu tô t 
maigr i s q u ' e n g r a i s s é s . 

« 5° Que leurs queues avaient une longueur 
d 'un qua r t ou d'une demi-aune de Le ipz ig , un 
peu plus o u u n peu moins ; elles é t a i e n t u n peu 
sales et humides . 

« J'essayai de soulever avec u n m o r c e a u de 
bois le n œ u d et les rats, et j e vis q u ' i l me serait 
t r ès -d i f f i c i l e de s é p a r e r les queues e n r o u l é e s ; 
j ' e n fus d 'ai l leurs e m p ê c h é par le pe in t re qu i 
é t a i t p r é s e n t . J 'a i pa r fa i t ement v u que sur le 
s e i z i è m e ra t la queue n 'avait n u l l e m e n t souffer t , 
qu 'el le t ena i t à l ' a n i m a l et devai t avo i r é t é fac i 
l ement d é t a c h é e . 

« A p r è s m û r examen, j e suis pa r f a i t emen t 
convaincu que ces seize rats ne f o r m e n t p o i n t 
u n roi-de-rats d 'une seule p i è c e , mais que c ' é 
ta ient seize rats d i f f é r e n t s de g randeur , de force 
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de couleur , et, à m o n avis, d ' â g e et de sexe. 
V o i c i commen t j e suppose qu 'a p u avoir l i e u 
cette r é u n i o n . Par les grands f ro ids q u ' i l faisait 
quelques j o u r s avant la d é c o u v e r t e de ce rassem
blement , ces an imaux s ' é t a i en t b lo t t i s dans u n 
co in , pour chercher ainsi à se r é c h a u f f e r m u 
tuel lement , i ls avaient pr is é v i d e m m e n t une 
posi t ion te l le que leurs queues é t a i e n t t o u r n é e s 
vers l 'ouver ture de l eu r t r o u , et la t ê t e vers l ' en
d ro i t le plus p r o t é g é . Dans cette posi t ion, les 
e x c r é m e n t s des rats p l a c é s au-dessus é t a n t t o m 
b é s sur les queues de ceux q u i é t a i e n t au-des
sous, n 'ont- i ls pas p u se geler et ma in ten i r les 
queues ensemble ? N'est-i l pas possible que ces 
rats, ayant ainsi la queue g e l é e , quand i ls v o u l u 
ren t chercher leur n o u r r i t u r e , ne puren t se d é 
b r o u i l l e r , et par leurs effor ts c a u s è r e n t u n tel 
entrelacement qu ' i l s ne pu ren t plus se d é f a i r e , 
m ê m e en danger de m o r t . 

« Sur la r é q u i s i t i o n d u t r i b u n a l j ' a i e x p o s é 
ainsi et m o n o p i n i o n et ce que j ' a i o b s e r v é , en 
compagnie d u sieur Eckolden ; en f o i de q u o i , 
j ' a i s i g n é de m a propre m a i n . » 

I l est possible que de pareilles r é u n i o n s soient 
plus communes qu 'on ne le c ro i t g é n é r a l e m e n t ; 
cependant on en vo i t t r è s - r a r e m e n t dans les c o l 
lections. A la v é r i t é , les gens d u peuple sont telle
m e n t supers t i t ieux à l ' endro i t d u roi-de-rats , 
qu ' i l s s'empressent de le d é t r u i r e quand i ls en 
rencontrent . 

Lenz en donne u n exemple. A D œ l l s t e d t , v i l 
lage à deux mi l les de Gotha, on t rouva en m ê m e 
temps deux rois-de-rats, en d é c e m b r e 1822. Tro is 
batteurs en grange entendirent u n l é g e r p iaule
m e n t dans la grange d u forest ier , ils c h e r c h è 
ren t avec l 'aide d u domest ique, et v i ren t qu 'une 
poutre é t a i t creuse. Dans sa cav i t é se t rouvaien t 
quarante-deux rats vivants. Cette cav i té avait é t é 
probablement fai te par eux ; elle avait envi ron 
15 cent, de profondeur ; on ne voyai t aux alen
tours n i e x c r é m e n t s n i d é b r i s de n o u r r i t u r e . E l l e 
é t a i t d 'un a c c è s fac i le sur tou t p o u r des rats, et 
restait couverte de pai l le toute T a n n é e . Le do
mestique re t i ra les rats q u i ne voulaient ou ne 
pouvaient qu i t t e r l eu r demeure. Les quatre 
hommes v i r en t alors avec h o r r e u r v i n g t - h u i t de 
ces rats a t t a c h é s par la queue, et f o r m a n t u n 
cercle au tour d u n œ u d ; les quatorze autres p r é 
sentaient la m ê m e d ispos i t ion . Ces quarante-
deux rats paraissaient tous s o u f f r i r de la f a i m , 
et p iau la ien t cont inuel lement ; du reste, i ls pa
raissaient b i en portants. I l s é t a i e n t tous de m ê m e 
grandeur , et, d ' a p r è s leur t a i l l e , on pouva i t con
c lu re qu ' i l s é t a i e n t n é s le pr in temps p r é c é d e n t . 

L e u r couleur é t a i t celle des rats ordinaires . A u 
cun ne paraissait m o r t . I l s é t a i e n t t r è s - t r a n q u i l l e s 
et supportaient pais ib lement t o u t ce que leur 
faisaient les hommes q u i les t r o u v è r e n t . Les qua
torze rats f u r e n t p o r t é s vivants dans la chambre 
d u forest ier , o ù a r r i v è r e n t b i e n t ô t une foule de 
gens,curieux de vo i r cette m o n s t r u o s i t é . Quand la 
c u r i o s i t é pub l ique f u t satisfaite, les batteurs les 
t r a n s p o r t è r e n t en t r i o m p h e dans la grange, et les 
t u è r e n t tous à coups de f l éau . I l s p r i r e n t ensuite 
deux fourches, les t r a n s p e r c è r e n t , t i r è r e n t de 
toutes leurs forces en sens o p p o s é , et sous cet 
e f for t t ro is rats se s é p a r è r e n t d u groupe. L e u r 
queue n 'en f u t p o i n t a r r a c h é e ; elle paraissait 
intacte, et m o n t r a i t seulement l ' empre in te des 
autres queues, à la f a ç o n d'une courro ie qui 
aurai t é t é longtemps s e r r é e par une aut re . Les 
v i n g t - h u i t f u r e n t a p p o r t é s à l 'auberge, et e x p o s é s 
aux yeux de tous les cur ieux . F ina lement , i ls les 
t u è r e n t aussi, puis j e t è r e n t leurs cadavres sur u n 
tas de f u m i e r et les a b a n d o n n è r e n t . 

Ces g e n s - l à auraient cer tainement vei l lé à la 
conservation de ces rois-de-rats, s'ils avaient p u 
p r é v o i r que de pareilles m o n s t r u o s i t é s pouvaient 
les enr ich i r , en les m o n t r a n t dans toutes les vil les 
d 'Al lemagne. 

Usages e t p r o d u i t s . — Comme compensat ion 
des d é g â t s qu ' i l s l u i causent, les rats n ' on t r i en 
à donner à l ' h o m m e . On ne peut pas m ê m e dire 
qu ' i l s l u i soient m é d i a t e m e n t utiles en d é t r u i 
sant ce q u i pou r r a i t nui re à ses r é c o l t e s , car i ls 
d é d a i g n e n t les mauvaises semences pour ne s'at
taquer qu'aux bonnes, les f r u i t s sauvages pour 
ceux de nos espaliers et de nos vergers. 

Toutefois , les s ièc les d ' ignorance l eu r ont em
p r u n t é des r e m è d e s . 

Les anciens t r a i t é s de m é d e c i n e sont pleins de 
leurs p r o p r i é t é s : leur t ê t e , leur c œ u r , leurs cen
dres, j u s q u ' à leurs e x c r é m e n t s passaient pour 
avoir des effets admirables , dans bien des m a 
ladies. 

D ' u n autre c ô t é , la n é c e s s i t é en a f a i t dans 
maintes occasions une p r é c i e u s e ressource. I l 
est a r r i v é plus d'une fois , en mer , que les p r o v i 
sions venant à manquer , les hommes de l ' é q u i 
page ont d û se rabattre sur les rats. De quelle 
ressource n 'on t - i l s pas é t é aussi dans b ien des 
s ièges î A ce lu i de Gasi l inum par A n n i b a l , u n 
rat , s ' i l f au t en c ro i re P l ine , f u t vendu deux 
cents é c u s , ce q u i n ' é t a i t po in t t rop pour celui 
q u i Tacheta, car i l l u i sauva la vie , au l i e u que 
celui q u i le vendit m o u r u t de f a i m . A u s i ège de 
M e l u n , sous Charles V I , la chair des rats é t a i t 
u n v ra i r é g a l , et les habitants de Calais f u r e n t 
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l o i n de la rebuter lorsque Ë d o u a r d , r o i d 'Ang le 
terre , a s s i égea i t leur v i l l e . Lorsque H e n r i I V 
bloquai t Paris, u n rat , nous d i t Cornejo (1), f u t 
mieux p a y é , q u ' u n morceau d é l i c a t , par une 
f emme de q u a l i t é . T o u t le monde sait qu 'au s i ège 
de Mayence, plus d ' un soldat de la R é p u b l i q u e 
f u t con t ra in t de se n o u r r i r de rats. C'est seule
men t dans de telles e x t r é m i t é s que ces an imaux 
peuvent nous ê t r e de quelque u t i l i t é . 

LES SOURIS 

Die Màuse. 

Les souris, qu'on peut nommer des rats de la 
petite e s p è c e , ont une physionomie douce, spi -
r i tue l le , enf in toute charmante. Leurs petits yeux 
é t i n c e l l e n t sans avoir r ien de rude . C'est un vra i 
plaisir de les voi r aller et venir , jouer , bond i r 
dans une chambre où elles se croient seules; 
toujours p r ê t e s à s 'enfuir au moindre b r u i t et à 
revenir au moindre calme, elles s 'attaquent, 
s ' év i ten t , se poursuivent , et f o n t m i l l e tours d'a
dresse et d ' a g i l i t é . On a d i t des enfants vifs et 
p é t u l a n t s qu ' i l s sont évei l lés comme une p o r t é e 
de souris ; jamais comparaison ne f u t plus jus te . 

Mais, avec toute leur gentillesse, les souris sont 
pour l ' homme des ennemis aussi redoutables 
que les rats et q u ' i l poursu i t de l a m ê m e haine. 
C'est qu'aussi elles sont par t rop d é s a g r é a b l e s . 
Rien n'est à l ' ab r i de leurs dents, et l eur e f f r o n 
terie é g a l e leur gourmandise. Avec elles, m a l g r é 
serrures et verrous, nu l l e p rov is ion n'est en sû
r e t é , elles p é n è t r e n t par tou t et là m ê m e o ù les 
rats ne peuvent a r r iver . 

Chez nous, hab i ten t quatre e s p è c e s de souris : 
la souris domest ique, la souris des bois o u m u 
lo t , la souris des champs et la souris naine. L a 
p r e m i è r e et la d e r n i è r e m é r i t e n t une descr ipt ion 
é t e n d u e . Les souris des bois et des champs se 
t rouvent t r o p souvent en r appor t avec l ' h o m m e , 
pour que nous ne devions pas au moins les fa i re 
c o n n a î t r e . Les t ro is p r e m i è r e s e s p è c e s sont p o u r 
suivies par tou t et sans p i t i é ; la d e r n i è r e , par sa 
gentillesse, ses m œ u r s douces, sa nature inof fen
sive, a t r o u v é g r â c e devant l ' homme , t o u t au
tant, d u moins , qu'elle n 'approche pas t r o p de 
ses habi ta t ions . 

Toutes ces souris ont entre elles beaucoup de 
rapports , au p o i n t de vue de l 'habi ta t et des 
m œ u r s , quoique chaque e s p è c e p r é s e n t e des 
p a r t i c u l a r i t é s c a r a c t é r i s t i q u e s ; mais toutes ont 
de c o m m u n l eu r at tachement pour l ' h o m m e ; 

(1) Pierre Cornejo, Histoire de la Ligue et du siège de 
Paris. 

en hiver sur tout , on les t rouve t r è s - a b o n d a n t e s • 
dans les maisons, depuis la cave j u squ ' au gre
n ie r . A u c u n e e s p è c e n 'habi te exclusivement le 
l i e u don t elle por te le n o m ; le m u l o t v i t dans 
les granges, dans les maisons, c o m m e dans les 
champs ; la souris des champs se t rouve re
l é g u é e dans les campagnes, et la souris des ma i 
sons dans les habi ta t ions humaines : l eur nom 
n ' ind ique que l ' end ro i t o ù o n les t rouve le plus 
ord ina i rement . 

LA SOURIS DOMESTIQUE — MUS MUSCULUS. 

Die Hausmaus, The Common Mouse. 

Caractères. — La souris domestique (fig. 49) 
ressemble beaucoup au ra t o rd ina i re , toutefois 
elle est plus é l é g a n te, m i e u x p r o p o r t i o n n é e , plus 
peti te. E l l e a 20 cent, env i ron de longueur totale, 
et sa queue, q u i porte 180 é c a i l l e s , est aussi lon
gue que le corps. Son pelage est u n i f o r m é m e n t 
gr i s -noi r , lavé de j a u n â t r e ; cette te in te va en s'af-
faiblissant u n peu en al lant d u dos au ventre ; le 
bout des pattes est g r i s - j a u n â t r e . Les oreilles ont 
la m o i t i é de la longueur de la t ê t e , et, rabattues 
sur les joues, elles a t te ignent l ' œ i l . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e * — L a SOUris do
mestique est la f i d è l e compagne de l ' homme de
puis les temps les plus r e c u l é s . Ar i s to te et Pline 
en fon t m e n t i o n , et A l b e r t le Grand l 'a parfaite
men t d é c r i t e . E l l e est r é p a n d u e main tenan t sur 
toute la surface de la ter re . E l l e a t r a v e r s é les 
mers avec l ' h o m m e , l 'a su iv i j u s q u e dans les 
r é g i o n s les plus f ro ides d u p ô l e , et s'est élevée 
avec l u i j u squ ' aux fe rmes les plus é levées des 
Alpes . I l n ' y a que peu d 'endroi ts o ù elle n'ait 
pas encore é t é s i g n a l é e et p e u t - ê t r e s'y t rouve-
t-elle quo iqu 'on ne l ' a i t pas vue. E l l e do i t man
quer c o m p l è t e m e n t dans les î l e s de la Sonde. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans les 
l ieux h a b i t é s , i l n'est pas de c o i n o ù elle ne puisse 
se t rouve r ; dans la campagne, elle s ' é t ab l i t par
fois en p l e i n a i r , dans les j a r d i n s , dans les 
champs voisins d 'une hab i t a t ion . Dans les villes, 
on ne la rencontre que dans les maisons et leurs 
d é p e n d a n c e s . Chaque t r o u , chaque fente sert à 
la loger, et devient le centre de ses excursions. 

L a souris domest ique est u n pe t i t a n i m a l t r è s -
v i f , t r è s - é v e i l l é , q u i c o u r t avec une t r è s - g r a n d e 
r a p i d i t é , g r i m p e à merve i l l e , saute souvent f o r t 
l o i n , et marche parfois par bonds. L ' o n n ' a q u ' à 
observer une souris a p p r i v o i s é e , p o u r v o i r avec 
quelle l é g è r e t é e l l e e x é c u t e tousses mouvements . 
Perd-elle u n peu l ' é q u i l i b r e lorsqu 'on l a f a i t 
marcher sur u n b â t o n o u sur une f ice l le tendue, 
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a u s s i t ô t elle enroule sa queue , comme les ani 
maux à queue prenante, reprend son é q u i l i b r e 
et con t inue sa marche . E l le p rend les positions 
les plus charmantes; tous ses mouvements sont 
gracieux. E l l e peu t se dresser sur ses pattes de 
d e r r i è r e , marcher quelques pas en se tenant de
bou t et en s 'appuyant l é g è r e m e n t sur la queue. 
E l l e sait nager, quoiqu 'e l le n 'a i l le à l 'eau qu 'en 
cas d'absolue n é c e s s i t é . L a je t te- t -on dans u n 
é t a n g o u dans un ruisseau, on la voi t fendre l 'eau 
avec la r a p i d i t é de la souris naine ou d u campa
gno l amphib ie , gagner la r ive la p lus r a p p r o c h é e 
et y g r impe r . 

Tous ses sens sont excellents ; elle entend le 
m o i n d r e b r u i t ; son odorat est exquis, et elle 
vo i t b ien , p e u t - ê t r e m i e u x la n u i t que le j o u r . 

Son c a r a c t è r e con t r ibuera i t à la fa i re a imer , 
si ses pet i ts larcins et les autres m é f a i t s don t elle 
se rend coupable pouvaient ê t r e o u b l i é s . E l le 
est douce, inoffensive, et n'a r i en d u ra t sous ce 
ce double rappor t ; sa c u r i o s i t é la por te à tou t 
examiner soigneusement; elle est joyeuse et 
p r u d e n t e ; elle s ' a p e r ç o i t b ien vi te si on la m é 
nage, et finit par s 'habituer à l ' h o m m e , par cou
r i r sous ses yeux, par accompl i r devant l u i tous 
ses actes. 

E n cage, les souris s'y compor tent t r ès -b ien^ 
BREHM. 

au bout de quelques j o u r s ; les vieux i nd iv idus 
s 'apprivoisent f ac i l ement , et les jeunes surpas
sent en douceur tous les autres rongeurs . Ce 
q u ' i l y a de cur ieux , c'est leur amour p o u r la 
musique. El le les f a i t sor t i r de leurs t rous, et 
l eu r f a i t oubl ier toute crainte . E l le paraissent en 
p le in j o u r dans les chambres o ù l 'on j o u e d ' un 
i n s t r u m e n t , et ce sont les derniers endroi ts 
qu'elles qu i t t en t . On p r é t e n d que lorsqu'el les 
a r r iven t la n u i t dans u n salon où l ' on a l a i s sé 
u n piano ouvert , elles prennent p la is i r à c o u r i r 
sur les touches et sur les cordes pour satisfaire 
l eu r passion musicale . Plusieurs personnes d i 
gnes de f o i par lent de souris q u i aura ient ap
pris à chanter , c ' e s t - à - d i r e à fa i re entendre l eu r 
c r i d'une m a n i è r e à peu p r è s analogue au chant 
des canaris o u des autres oiseaux d 'apparte
ment . Des natural is tes c ro ien t que ce chant n'est 
autre q u ' u n c r i d'angoisse; d 'aut res , au c o n 
t ra i re , disent que les souris f o n t entendre l eu r 
chant lorsqu'elles sont contentes. W o o d ( ! ) ra
conte le f a i t suivant , q u i l u i a é t é c o m m u n i q u é 
par le R é v . R. L . B a m p f i e l d . « Quelques souris 
s ' é t a i e n t l o g é e s d e r r i è r e les l ambr i s de ma cuis ine. 
Je les y laissai en p a i x , pour des mo t i f s que 

(I) Wood, Iilustrated Natural History. London, 1860, 
p. 558. 
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bien des gens comprendron t d i f f i c i l e m e n t ; mais, 
en v é r i t é , c ' é t a i e n t de charmantes petites b ê t e s 1 
I l nous semblait qu'elles é l e v a i e n t soigneuse
men t une jeune p r o g é n i t u r e ; celle-ci, tou te fo is , 
n 'eut pas toutes les q u a l i t é s des parents. Dans 
la cuisine é t a i t suspendue la cage d ' un canar i , 
bon chanteur , et nous r e m a r q u â m e s qu'avec le 
t emps , le c r i des souris venait à i m i t e r le chant 
d u canari . É t a i t - c e par admi ra t i on de la m u s i 
que, o u , comme j e suis t e n t é de le croi re , une 
d é r i s i o n ou une imi ta t ion? Le r é s u l t a t n é a n m o i n s 
é t a i t incontestable, et si le chant des souris n 'a
va i t pas la fo rce , l ' éc la t , la p l é n i t u d e de celui 
du canar i , i l é t a i t p e u t - ê t r e plus doux et plus 
tendre. T r è s - s o u v e n t j e les a i entendues avec 
pla is i r , le soir, tandis que le canari d o r m a i t , la 
t ê t e sous son aile, et plus d'une fois u n vis i teur , 
regardant l 'oiseau, me demanda : « E s t - c e le ca
na r i , Monsieur , q u i chante ainsi? » U n h o m m e 
digne de f o i m ' a a s s u r é q u ' i l avait eu aussi des 
souris m é l o m a n e s , et j e crois que de jeunes 
sour i s , é levées avec des canaris , en appren
dra ient le chant. >> 

L a chose me p a r a î t encore u n peu douteuse; 
j e d i r a i cependant que ce ne sont pas là les seuls 
exemples que l ' on puisse ci ter de souris chan
teuses. U n voyageur en Chine raconte que les 
habitants de l 'Empi re d u M i l i e u o n t , au l i eu de 
canaris, des souris, don t les chants f rappent les 
E u r o p é e n s d ' é t o n n e m e n t . L e docteur E iche l -
berg (1) a p u b l i é des observations analogues, 
q u ' i l eut t o u t le lo i s i r de fa i re dans sa pr ison. E n 
novembre 1846, vers le c r é p u s c u l e , i l entendit 
pour la p r e m i è r e fois le chant d 'un canari , c royai t -
i l , q u i par ta i t de la c h e m i n é e . I l pensa que l ' o i 
seau s 'é ta i t é g a r é , et i l en é t a i t p e r s u a d é , lorsque 
quelques j o u r s a p r è s i l entend et à la m ê m e 
heure, le m ê m e chant, par tant de la m ê m e 
place. Plus t a rd , la musique l u i sembla veni r d u 
p l a n c h e r , et finalement elle le réve i l l a pen
dant la nui t . « E l l e ne d i f f é r a i t pas, d i t - i l , d u 
chant d ' un canar i ; le t i m b r e en é t a i t doux, m é 
lod ieux , les roulades é t a i e n t p r o l o n g é e s , sans 
i n t e r r u p t i o n . » Le capt i f fit de la l u m i è r e , visita 
sa chambre en se di r igeant d ' a p r è s le b r u i t , et 
finit par t rouve r une petite sou r i s , dont la b o u 
che paraissait v ibrer encore. A par t i r de ce m o 
m e n t , l ' a n i m a l se mon t r a f r é q u e m m e n t , la n u i t 
comme le j o u r . Duran t le j o u r , i l chanta i t , au 
plus , pendant une dizaine de minutes ; la nu i t 
son chant du ra i t u n quar t d 'heure et p lus . L e 
geô l i e r et le commandan t se convainqui ren t . 

(1) Eichelberg, Die Gartenlaube. 

plus t a r d de la v é r a c i t é de ce r é c i t , et s'en 
p o r t è r e n t cautions. Le m ê m e auteur raconte 
qu 'une souris chanteuse f u t prise, à Cassel, dans 
la bou t ique d ' u n n é g o c i a n t n o m m é Grundlach . 
Quelques naturalistes a u t o r i s é s on t aussi pa r l é 
du chant des souris. Quoi q u ' i l en soi t , la chose 
demande à ê t r e é t u d i é e , ne f û t - c e que pour re
dresser une erreur . 

Malheureusement , toutes les q u a l i t é s que peut 
avoir la souris s 'effacent devant sa gourmandise 
et ses vols . 

On ne peut se figurer u n an ima l plus gour
mand . Des douceurs de tou te e s p è c e , du la i t , 
de bons morceaux de v i a n d e , d u f romage , de la 
graisse, des f r u i t s , sont ses mets p r é f é r é s , et 
quand elle a le c h o i x , c'est aux morceaux 
les mei l leurs et les plus d é l i c a t s qu 'e l le s'atta
que. On ne saurait f a i re preuve d 'un mei l l eur 
g o û t . 

Fla i re- t -e l le quelque pla t a p p é t i s s a n t , elle se 
f raye u n passage, d û t - e l l e y employer plusieurs 
j o u r s , et perce m ê m e les portes les plus épa i s ses . 
Si elle t rouve de la n o u r r i t u r e en abondance, 
elle en empor te dans son t r o u , et amasse avec 
toute l ' av id i t é d ' u n avare. « Dans les l i eux où 
elle n'est pas t r o u b l é e , d i t P i t z i n g e r , on trouve 
souvent des amas de n o i x et de noisettes bien 
r a n g é s en u n c o i n , a t te ignant quelquefois jus
q u ' à 30 cent, de haut , recouverts de papiers 
et d ' é to f fes ; on ne c ro i r a i t pas, à les v o i r , que ce 
soit là l ' œ u v r e d 'une souris. 

L a souris b o i t t r è s - p e u d'eau, ou m ê m e pas du 
tou t , si sa n o u r r i t u r e est succulente . Par con
tre , elle est t r è s - f r i a n d e de toutes les boissons 
douces ; elle bo i t m ê m e des sp i r i tueux , comme le 
mon t re le f a i t suivant : « E n 1843, m ' é c r i t M . le 
forest ier B l o c k , j e fus t r o u b l é , pendant que j ' é c r i 
vais, par un l é g e r b r u i t , et j e vis une souris qui 
cherchai t à m o n t e r au p i ed u n i d 'une table. 
É t a n t parvenue à g r i m p e r sur cette table , elle 
mangea les miettes de pa in q u i se t rouvaient sur 
une assiette, au m i l i e u de laquel le é t a i t u n petit 
verre, à d e m i r e m p l i d 'eau-de-vie. D ' u n bond' 
la souris sauta dessus , se pencha , b u t , descen
d i t , mais pour remonter b i e n t ô t et p rendre une 
nouvelle dose. T r o u b l é e par u n b r u i t que j e fis, 
elle sauta au bas de l a table et d i sparu t d e r r i è r e 
une a rmoi re . Cependant l ' a lcool p roduisa i t son 
e f fe t ; u n ins tant a p r è s , elle reparaissa i t , faisant 
les mouvements les p lus comiques ; elle essaya, 
mais en v a i n , de r emon te r sur l a table . Je me 
levai et me d i r igea i vers, e l le , sans qu 'e l le en f û t 
nu l l emen t e f f r a y é e ; j ' a l l a i chercher u n chat , 
alors elle se sauva, mais p o u r r e p a r a î t r e b i e n t ô t 
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a p r è s . L e chat s ' é l a n ç a de mes bras, et n 'eut pas 
de peine à s'emparer de la souris iv re . » 

Les d é g â t s que causent les souris en man
geant des provisions sont peu impor tan t s en 
s o m m e ; elles sont b i en plus nuisibles en r o n 
geant des choses p r é c i e u s e s . Dans les b i b l i o t h è 
ques, dans les m u s é e s , elles causent des d é g â t s 
c o n s i d é r a b l e s et a m è n e n t des pertes ines t ima
bles. On d i r a i t qu'elles ne rongent souvent que 
par passe-temps. T o u j o u r s est-il qu'elles rongent 
beaucoup plus quand elles ne t rouvent pas de 
quo i satisfaire leur so i f ; aussi, dans ies b i b l i o 
t h è q u e s , doi t -on met t re des grains et des vases 
rempl is d'eau pour qu'elles aient de quo i boire 
et manger . 

L a souris domestique se m u l t i p l i e d'une ma
n i è r e extraordinaire . A p r è s une gestation de 
vingt-deux à v ing t -qua t re jou r s , elle m e t bas 
de quatre à six et m ê m e h u i t petits ; elle a de 
c i n q à six p o r t é e s par an, ce q u i f a i t au moins 
une l i g n é e de t rente ind iv idus . Une souris 
blanche, que Struve avait en c a p t i v i t é , m i t bas 
le 17 m a i six souriceaux, le 6 j u i n six autres, 
et le 3 j u i l l e t h u i t ; ce j o u r - l à elle f u t s é p a r é e d u 
m â l e , et ne f u t remise avec l u i que le 28 ; lé 
21 a o û t , elle avait de nouveau six peti ts , autant 
le 1 e r octobre et c i n q le 24 d u m ê m e mois . E l le 
se reposa pendant t o u t l 'h iver , mais le 17 mars 
elle me t t a i t bas de nouveau deux peti ts . Une fe 
mel le de la d e u x i è m e p o r t é e , par c o n s é q u e n t n é e 
le 6 j u i n , eut pour la p r e m i è r e fo is , quatre pe
t i t s , le 18 j u i n . Ces f r é q u e n t e s gestations e x p l i 
quent suf f i samment la grande m u l t i p l i c a t i o n de 
ces rongeurs , m a l g r é le n o m b r e de leurs enne
m i s . 

L a femel le met bas pa r tou t o ù elle t rouve une 
couche mol l e et une certaine s û r e t é . T r è s - s o u 
vent, on t rouve qu 'e l le a f a i t son n i d dans d u 
p a i n , des c h o u x , des sacs, des t ê t e s de m o r t , 
m ê m e dans des s o u r i c i è r e s . Ce n i d est d ' o r d i 
naire r e m b o u r r é de p a i l l e , de f o i n , de papier, 
de p lumes , quelquefois de copeaux et de co
quil les de no ix . Lorsque les jeunes souris v i en 
nent au monde , elles sont t r è s - p e t i t e s , presque 
transparentes. Elles croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; 
à l ' â g e de sept à h u i t j o u r s , leurs poils apparais
sent, à treize j ou r s leurs yeux s 'ouvrent. Elles 
restent encore quelques j o u r s dans le n i d , puis 
elles se me t t en t en q u ê t e de n o u r r i t u r e . 

L a m è r e les soigne avec une grande tendresse, 
et s'expose au danger pour elles. W e i n l a n d ra 
conte u n exemple touchant de son amour m a 
t e r n e l . « On t rouva u n j o u r une souris dans son 
n i d avec ses neuf petits. E l le e û t p u s 'enfui r , et 
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cependant ne fit aucun mouvemen t . On m i t les 
petits et la m è r e sur une pelle, elle ne bougea 
pas; on les por ta ainsi j u sque dans la cour , en 
descendant plusieurs escal iers , elle demeura 
avec eux. » 

L e p i r e ennemi de l a souris domest ique est le 
chat. I l a p o u r auxi l ia i res , dans les maisons en 
ruines, le h i b o u ; dans les campagnes, le pu to i s , 
la belette, le h é r i s s o n , la musaraigne, q u i , m a l 
g r é sa petite t a i l l e , est ardente à fa i re la chasse à 
ce rongeur plus fa ib le qu 'e l le . 

LA SOURIS DES BOIS OU MULOT — MUS SYLVATICUS. 

Die Waldmaus. 

Caractères. — Le mulot ou souris des bois 
(fig. 50) a à peu p r è s 25 cent, de l o n g , don t la 
m o i t i é appart ient à la queue, q u i a 150 é c a i l l e s . 
L a par t ie s u p é r i e u r e d u corps et de la queue est 
d 'un gris b r u n j a u n â t r e ; le ventre et les pattes 
sont b lancs ; les deux couleurs sont ne t tement 
t r a n c h é e s sur les flancs. Les oreil les, c o m m e 
chez la souris domest ique , on t la m o i t i é de la 
longueur de la t ê t e , et leur pointe peut ê t r e ra 
m e n é e j u s q u ' à l 'œ i l . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a SOU r i S des 
bois est r é p a n d u e dans toute l 'Europe , à l ' ex
cept ion des r é g i o n s les plus septentrionales. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans les 
montagnes, elle arr ive j u s q u ' à une a l t i tude de 
2,000 m è t r e s au-dessus d u niveau de la mer . 
E l l e v i t dans les f o r ê t s , sur la l i s i è re des bois , 
dans les j a r d i n s , ra rement dans les champs d é 
couverts. E n h iver , elle vient dans les maisons; 
mais elle en p r é f è r e les é t a g e s s u p é r i e u r s , et se 
loge dans*les greniers o u sous les to i t s . E l l e est 
aussi agile que la souris domest ique et a à peu 
p r è s le m ê m e r é g i m e . E n l i b e r t é , elle se n o u r r i t 
d'insectes, de v e r s , de petits oiseaux m ê m e , de 
f r u i t s , de noyaux de cerises, de no ix , de glands, 
de f a î n e s , et au besoin d ' é c o r c e s d'arbres. E l le 
amasse des provisions d 'h iver , mais n 'a pas de 
sommei l h ivernal ; ses provisions l u i servent 
pour les j o u r s de mauvais temps. Dans les m a i 
sons, elle cause souvent des d é g â t s sensibles. 

E l l e p é n è t r e de n u i t dans les cages, é g o r g e 
les serins, les a louet tes , les pinsons, etc. E l le 
recouvre de d é b r i s de pa i l l e , de papier , etc. , les 
friandises qu 'el le ne peut empor ter . E l le f a i t 
preuve de beaucoup de g o û t . Lenz en cite u n 
exemple . Sa s œ u r entendi t u n soir dans la cave 
u n p i au lemen t p a r t i c u l i e r , mus ica l m ê m e ; elle 
chercha avec une lanterne d ' o ù ce p i au lemen t 
pouva i t p roven i r , et t rouva , assis à c ô t é d ' une 
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Fig. £0. La Souris des bois ou Mulot. 

boute i l le de Malaga , u n m u l o t q u i la regarda 
en face, sans manifester la moindre crainte , 
sans se laisser t roub le r . La j eune dame couru t 
chercher a ide; plusieurs personnes e n t r è r e n t 
avec elle dans la cave ; le œ.::lcA n ' en con t inua 
pas moins sa chanscr „. «esta f o r t t r anqu i l l emen t 
assis, et parut t r è s surpris quand o n la p r i t avec. 
une p ince . On t rouva qae la bou te i l l e cop ia i t t*n 
peu , et, à l ' endro i t o ù k & gouttes tombaient, on 
v i t t o u t u n tas d ' e x c r é œ e n t s ue souris; le m u l o t 
que l 'on venait de surprendre en é t a t d'ivresse 
devait donc festoyer depuis longtemps. 

L a souris des bois me t bas deux ou t rois fois 
par an ; chaque p o r t é e est de quatre à six o u 
m ê m e h u i t p e t i t s , qu i naissent aveugles , c rois
sent assez lentement, et n 'on t que dans leur se
conde a n n é e les beaux reflets j aune- roux q u i 
c a r a c t é r i s e n t cette e s p è c e . 

LA SOURIS AGRAIRE — MUS JGRJRIUS. 

Die Brandmaus. 

Caractères. — La souris agraire (fig. 51) a 20 
cent, de l o n g , sur lesquels 9 appart iennent à la 
queue. L a par t ie s u p é r i e u r e d u corps est b r u n -
r o u x , avec des bandes longi tudinales noires, le 
ventre et les pattes sont blancs, la queue a 120 

éca i l l e s . Son ore i l le n 'a que le t iers de la longueur 
de la t ê t e et ne peut a t te indre l 'œ i l , lorsqu'on la 
rabat sur la j oue . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i r e de dis
pers ion de la souris agraire est moins é t e n d u e 
que celle des e s p è c e s p r é c é d e n t e s . On la trouve 
entre le R h i n et l a S i b é r i e occ identa le , le Hol -
stein septentr ional e t l a L o m b a r d i e . E l l e est com
m u n e dans tou te l 'Europe cen t ra l e , et manque 
dans les hautes montagnes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — El le se tient 
dans les champs, au b o r d des f o r ê t s , dans des 
buissons peu t o u f f u s ; en h ive r , elle se r é f u g i e 
dans les meules de b l é , dans les é c u r i e s et dans 
les é t a b l e s . E l l e v i t aussi dans des t rous . Lors de 
la moisson, on vo i t souvent ces souris cou r i r en 
bandes à travers les s i l lons. Pallas d i t qu 'en S i 
b é r i e elles ent reprennent souvent des voyages i r 
r é g u l i e r s . 

La souris agraire est p lus ma lad ro i t e , plus 
douce et plus sotte que les e s p è c e s p r é c é d e n t e s . 
E l l e se n o u r r i t p r inc ipa l emen t de c é r é a l e s , de 
grains, de plantes , de tube rcu les , d'insectes et 
de vers. E l l e amasse des provis ions . E n é t é , elle 
a t rois ou quatre p o r t é e s de quat re à h u i t pet i ts 
chacune; ceux-ci ne p rennen t que l ' a n n é e sui
vante la l i v r ée de leurs parents. Lenz raconte le 
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f a i t suivant au sujet de leur r eproduc t ion : « I l 
n 'y a pas longtemps, j e pr is dans ma chambre 
une souris agraire femel le avec ses peli ts q u i 
c o m m e n ç a i e n t à v o i r ; j e mis toute la f ami l l e 
dans u n endroi t s û r et la nou r r i s b ien . L a m è r e 
se construis i t u n n i d et a l la i ta ses pet i ts . A u 
bou t de quinze jours d'une c a p t i v i t é q u i avait 
c o m m e n c é au m o m e n t o ù les petits devenaient 
i n d é p e n d a n t s , elle m i t bas sept autres petits. El le 
avait d û , par c o n s é q u e n t , s'accoupler en l i be r t é 
avant que j e l'eusse prise. Quand cette souris a l 
la i ta i t et que j e la tourmentais de m a n i è r e à l u i 
fa i re prendre la f u i t e , ses petits restaient pen
dants à ses mamelles, quelque rapide que f û t sa 
course. Des souris en l i b e r t é m ' o n t é g a l e m e n t 

j r endu t é m o i n de ce fa i t cur ieux. » 
L a souris agraire et le m u l o t ont les m ê 

mes ennemis que la souris domestique, et les 
moyens e m p l o y é s pour les d é t r u i r e sont t r op 
connus pour qu ' i l s m é r i t e n t de nous occuper. 

LA SOURIS NAINE — MUS MINUTUS. 

Die Zwergmaus, The harvest Mouse. 

Caractères. — Quelque gracieuses et élégan
tes que soient les p r é c é d e n t e s e s p è c e s , quelque 
charmantes qu'elles soient en c a p t i v i t é , la souris 
naine (P l . X X ) les d é p a s s e n é a n m o i n s . E l l e est 
encore plus vive, plus éve i l l ée , plus adroi te . E l le 
n'a que 14 cent, de l ong , sur lesquels 6 cent . 
appart iennent à la queue; n'est haute que de 
3 cent., et p è s e de 3 à 7 grammes. E l l e m é r i t e 
donc b ien son n o m de souris naine : u n seul 
m a m m i f è r e , la pachyure é t r u s q u e , est plus pe t i t 
qu 'el le . 

La couleur d u pelage varie beaucoup ; d ' o r d i 
naire, la part ie s u p é r i e u r e d u corps et le dessus 
de l a queue sont d 'un b r u n r o u x j a u n â t r e , les 
parties i n f é r i e u r e s et les pattes é t a n t blanches ; 
mais ces teintes, selon les i n d i v i d u s , sont ou plus 
claires ou plus f o n c é e s , ou plus rousses ou plus 
brunes, ou plus grises ou plus j aunes ; d'autres 
fois la couleur du ventre d i f f è r e peu de celle d u 
dos; en f in les jeunes an imaux n 'on t pas les pro
por t ions des v ieux et sont beaucoup plus gr is . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La d i s t r i 
b u t i o n g é o g r a p h i q u e de cet an imal est t r è s -
é t e n d u e . 

Pallas, le p r e m i e r q u i Tai t d é c r i t et figuré, l ' a 
vai t d é c o u v e r t en S i b é r i e ; beaucoup des natura
listes q u i en ont p a r l é a p r è s l u i en on t f a i t cha
cun une nouvel le e s p è c e , et chacun se croyai t 

- f o n d é dans son o p i n i o n . I n d é p e n d a m m e n t des 
d i f f é r e n c e s de ta i l le et de co lo ra t ion que Ton i n 

voquai t , on ne pouva i t se persuader q u ' u n an imal 
de la S i b é r i e p û t se rencontrer sous not re c i e l . 

Mais les observations ont main tenant d é m o n 
t r é que la souris naine non-seulement habi te les 
c o n t r é e s o ù Ta t r o u v é e Pal las , mais aussi la 
Russie, la Pologne, la Hongr i e , l 'A l l emagne , la 
France, l 'Ang le t e r r e , l ' I t a l i e , et ce n'est que par 
exception qu 'el le manque dans certaines loca
l i t és . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On la t rouve 
dans toutes les plaines c u l t i v é e s , dans les j o n -
chaies, dans les roseaux, dans les steppes. E n é t é , 
on la rencontre dans les moissons, en compagnie 
d u m u l o t et de la souris agraire ; en h iver , elle se 
r é f u g i e dans les tas de bois et dans les granges. 

Quand elle passe l ' h ive r en pleine l i b e r t é , elle 
dor t pendant la plus grande part ie des f ro id s , 
mais jamais elle ne t o m b e en l é t h a r g i e ; pendant 
Té té , elle amasse des p rov is ions , dont elle se 
n o u r r i t quand la campagne ne f o u r n i t plus s u f f i 
samment à ses besoins. Sa n o u r r i t u r e , c o m m e 
celle des autres sour is , consiste en c é r é a l e s , en 
grains, en herbes, en insectes de toute e s p è c e . 

Dans ses mouvements , la souris naine se d is
t ingue de toutes les autres e s p è c e s . Sa course est 
t r è s - r a p i d e ; elle g r impe a v è c la plus grande agi
l i té ; cour t sur les branches les p lus minces, sur 
les chaumes q u i fléchissent sous son poids ; sa 
queue fonc t ionne comme queue prenante , et 
elle s'en sert avec autant d'adresse que le f o n t 
les singes ; elle nage et plonge à merve i l l e . 

Mais ce en q u o i , sur tou t , la souris naine excelle 
et se mon t r e non-seulement s u p é r i e u r e à tous 
les autres m a m m i f è r e s , mais encore l a r iva le 
m ê m e des oiseaux, c'est dans la cons t ruc t ion de 
son n i d . El le le b â t i t c o m m e n u l autre m a m m i 
f è r e n 'a l ' a r t de le fa i re . On d i r a i t que la fauvette 
des roseaux, les poui l lo ts ou le ro i te le t l u i on t 
d o n n é des l e ç o n s . Ce n i d est a r rond i et de la 
grosseur d u po ing o u d 'un œ u f d 'oie . Suivant 
les endroi ts , i l est p l a c é sur v i n g t o u trente 
feui l les de g r a m i n é e s , r é u n i e s de m a n i è r e à l 'en
tou re r de tous les c ô t é s , o u bien i l est suspendu 
à p r è s d 'un m è t r e de ter re , aux branches d 'un 
buisson, à une t ige de roseau, et se balance dans 
Tair . L 'enveloppe e x t é r i e u r e est f o r m é e de f e u i l 
les de roseaux o u d'autres g r a m i n é e s , dont les 
tiges f o r m e n t la base de tou t l ' éd i f i ce . Le pet i t 
archi tecte p rend chaque feu i l l e entre ses dents, 
la divise en six, h u i t , d i x l a n i è r e s , q u ' i l entre
lace et tisse en quelque f a ç o n de la m a n i è r e la 
plus remarquable . L ' i n t é r i e u r est t a p i s s é avec le 
duvet des ép i s des roseaux, avec des chatons, des 
p é t a l e s de fleurs. L 'ouver tu re est pet i te et l a t é -
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raie. Toutes les parties sont si é t r o i t e m e n t unies, 
que le n id en a une f o r m e solide. Quand on 
compare les organes impar fa i t s de la souris avec 
le bec b ien m i e u x a p p r o p r i é des oiseaux, on ne 
peut assez admi re r cette cons t ruc t ion , et l 'on 
est f o r c é d 'a t t r ibuer p lus d'adresse à la souris 
naine q u ' à b ien des volat i les . 

Ce n i d é t a n t tou jours cons t ru i t , au moins en 
t r è s - g r a n d e par t ie , avec les feui l les des v é g é t a u x 
q u i l u i servent de support , i l en r é s u l t e q u ' i l a la 
m ê m e couleur que les plantes environnantes. 
L a souris naine ne se sert de cette hab i t a t ion 
que pour y d é p o s e r ses petits, par c o n s é q u e n t 
elle n'est que t r è s - t e m p o r a i r e ; les petits l 'on t 
m ê m e q u i t t é e avant que les feui l les soient fa
n é e s et aient pr is une couleur d i f f é r e n t e de celle 
de la plante . 

Les vieil les femelles construisent des nids plus 
parfai ts que les jeunes, mais celles-ci tendent 
d é j à à i m i t e r leurs a î n é e s , et, au bout d 'un an, 
elles se fon t des nids de repos assez solides et 
r é g u l i e r s . 

On c ro i t que la souris naine a deux ou trois 
p o r t é e s par an, chacune de c i n q à neuf peti ts . 
Ceux-ci restent ord ina i rement dans le n i d j u s 
q u ' à ce qu ' i ls puissent y vo i r . L a femel le les re
couvre chaudement , ou pour mieux d i re fe rme 
la porte de la loge q u i les r e c è l e , quand elle doi t 
la qu i t t e r p o u r chercher de la n o u r r i t u r e . E l l e 
s'accouple quelquefois tou t en al lai tant , et comme 
la gestation n'est que de v ing t et u n jours , une 
seconde mise bas suit presque le sevrage de la 
p r e m i è r e p o r t é e . Dès que les peti ts peuvent se 
n o u r r i r e u x - m ê m e s , elle les abandonne. 

Lorsque l ' o n est assez heureux pour surprendre 
une m è r e sortant pour la p r e m i è r e fois avec sa 
p r o g é n i t u r e , on assiste à u n e des s c è n e s de f a m i l l e 
les plus charmantes. Quelque adroites que soient 
lesjeunessourisnaines, elles ont cependantbesoin 
de quelques l e ç o n s avant de pouvo i r fa i re l eu r en
t r é e dans le monde . Une d'elles est g r i m p é e au 
haut d 'un chaume, une seconde sur u n autre , 
cel le-ci appelle sa m è r e , ce l le- là l u i demande à 
te ter ; l 'une se lave et se net toie , l 'autre a t r o u v é 
u n gra in de b l é , elle le t i en t entre ses pattes de 
devant et le croque ; la plus fa ib le est encore dans 
le n i d ; la plus hard ie , un m â l e g é n é r a l e m e n t , s'est 
d é j à é l o i g n é , i l nage dans l 'eau de laquel le s ' é l è 
vent les joncs . E n u n m o t , toute la f a m i l l e est en 
mouvement , et la m è r e est au m i l i e u , ve i l l an t 
sur el le, l 'a idant , l 'appelant, la conduisant , la 
gu idant . 

C a p t i v i t é . — On peut observer ces an imaux 
à lo i s i r en empor tant chez soi t ou t le n i d , et en 

I le me t t an t dans une cage à t r e i l l i s s é r r é . On 
n o u r r i t les souris naines t r è s - f a c i l e m e n t avec du 
c h è n e v i s , de l 'avoine, des poires, des pommes 
douces, de la viande, des mouches . L e u r gent i l 
lesse d é d o m m a g e de toutes les peines qu 'on en 
p rend . R i e n de plus c h a r m a n t que quand on 
l eu r donne une m o u c h e . El les se p r é c i p i t e n t sur 
l ' insecte en faisant des bonds , le saisissent entre 
leurs pattes, le por ten t à la bouche, le tuent avec 
une te l le rage, qu ' on d i r a i t qu'elles terrassent 
u n l i o n ou u n taureau ; puis elles prennent leur 
pro ie entre les pieds de devant , et la mangent. 
Les jeunes s ' a p p r i v o i s e n t t r è s - f a c i l e m e n t , m a i s , e n 
grandissant, si l ' o n ne s'occupe continuellement 
d'elles, elles deviennent cra in t ives . 

A l ' é p o q u e o ù , en l i b e r t é , elles se retireraient 
dans l eu r demeure , elles se m o n t r e n t très-in
q u i è t e s , et cherchent à s ' é c h a p p e r , comme font 
les oiseaux voyageurs au m o m e n t de la migra t ion . 
I l en est de m ê m e au mois de mars : à cette 
é p o q u e , elles m o n t r e n t aussi la plus grande en
vie de s 'enfuir . A par t cela, elles s 'habituent faci-

i l emen t à l eu r sort, cons t ru isent l eu r n i d , fen
dent les feui l les , les entrelacent , les tissent, 
ramassent toute sorte de substances, en u n mot, 
cherchent à s 'arranger le m i e u x possible. 

LA SOURIS DE BARBARIE — MUS BARBA RU S. 

Die berberische Maus, The Barbary Mouse. 

Dans ces derniers temps, on a essayé d'établir 
sur la souris de Barbar ie , u n genre par t icul ier ; 
mais les c a r a c t è r e s d i f f é r e n t i e l s qu 'e l le p r é s e n t e 
sont t r o p peu a c c u s é s pour l é g i t i m e r u n genre. 

Cette e s p è c e (fig. 52) est une des plus jolies 
p a r m i les souris , et m ê m e p a r m i les m u r i d é s . 

C a r a c t è r e s . — Son corps a 10 cent, de long et 
4 cent, de hau t ; la queue est u n peu plus longue 
que le reste d u corps. Sa c o u l e u r fondamentale 
est u n beau j aune b r u n o u u n j a u n e r o u x ; la tête 
est m a r q u é e de no i r , et elle por te une bande l o n 
g i tudina le d 'un b r u n f o n c é , q u i descend j u s q u ' à 
la racine de la queue ; d'autres bandes pareilles 
marquen t les flancs. L e ventre est b lanc . Les 
oreil les sont d ' un j a u n e r o u x , les moustaches 
noires, à poin te blanche ; la queue est d ' u n b run 
f o n c é à sa face s u p é r i e u r e , d ' u n b r u n j aune à sa 
face i n f é r i e u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e spèce 
habi te le n o r d et le centre de l ' A f r i q u e ; elle est 
su r tou t c o m m u n e dans les pays de l 'A t l a s , et 
n'est pas rare non plus dans les steppes. Je la 
vis plusieurs fois dans le K o r d o f a n , mais t o u 
jou r s par instants, quand elle passait ent re les 
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hautes herbes. On ne la trouve pas en Egypte. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — V o i c i ce 

que m ' é c r i t m o n a m i B u v r y au sujet des m œ u r s 
et des habitudes de cet an ima l : « Comme toutes 
ses c o n g é n è r e s q u i habi ten t les steppes, la sou
ris de Barbar ie est t r a i t é e de souris du d é s e r t par 
les Arabes, q u i la m é p r i s e n t et, par c o n s é q u e n t , 
ne l ' on t que peu o b s e r v é e . Les i n d i g è n e s ne peu
vent r i e n nous apprendre sur elle. On la t rouve 
le l o n g de toutes les cô t e s de l ' A l g é r i e , sur tout 
dans les endroi ts rocheux, et l à o ù des monta
gnes arides viennent l i m i t e r la plaine f e r t i l e . 
E l l e se creuse des couloirs sur les flancs des col
l ines, et ces couloirs aboutissent à une chambre 
assez profonde . C'est là que pendant l ' é té l ' a n i 
m a l amasse ses provisions, q u i consistent en 
grains, en herbes, dont i l se n o u r r i r a par les temps 
f ro ids ou p luv ieux . Les balles q u i t omben t des 
é p i s servent à r embour re r cette chambre . Selon 
la saison, cette souris se n o u r r i t de c é r é a l e s 
ou d'autres substances v é g é t a l e s . E l l e est t r è s -
f r i a n d e de f r u i t s . J 'en ai souvent pr is dans des 
p i è g e s a m o r c é s avec une t ranche de p a s t è q u e . 
Je ne sais si elle mange aussi des insectes. 

« L a souris de Barbar ie a beaucoup des hab i 
tudes des rats. E l l e est vorace, elle m o r d , et 
q u a n d elle est en r u t ou qu'el le a des pet i ts , 
el le ne c ra in t pas d'aller au-devant de son enne
m i , dans l ' e s p é r a n c e de l ' é p o u v a n t e r . Pour le 
reste, elle est une v é r i t a b l e souris ; elle a toute 

l'adresse, l ' ag i l i t é , la g r â c e et l ' é l é g a n c e de ces 
an imaux. 

« Je ne connais r i en de sa r ep roduc t ion ! » 
C a p t i v i t é . — G r â c e à sa b e a u t é , on a souvent 

a m e n é la souris de Barbar ie en Europe . E l l e 
supporte parfa i tement notre c l ima t , car dans 
sa patrie elle a aussi à essuyer des f ro ids assez 
r i gou reux . On ne peut en me t t r e plusieurs en
semble q u ' à la cond i t ion de leur donner a b o n 
dammen t à manger, sans q u o i la plus fo r t e 
attaque et d é v o r e la plus fa ib le . 

Faire pour les autres muridés ce que nous 
avons fa i t pour les m é r i o n s , les rats et les souris , 
c ' e s t - à - d i r e entrer dans les d é t a i l s de l eu r vie et 
les d é c r i r e , exigerai t u n gros v o l u m e , t an t la 
f a m i l l e est r iche en e spèces é t r a n g è r e s . D 'a i l leurs , 
l a p lupa r t sont l o i n d ' ê t r e pa r fa i t ement d é t e r m i 
n é s , et d'autres ne sont connus que sous le rap
po r t des formes e x t é r i e u r e s , leurs habi tudes 
é t a n t c o m p l è t e m e n t i g n o r é e s . Quant aux es
p è c e s don t on a p u observer les actes , nous 
n 'aurions à r é p é t e r , en faisant leur h i s to i re , que 
ce que nous avons d é j à d i t de nos rats et de nos 
souris, ce q u i nous p a r a î t super f lu . Cependant, 
i l est encore, p a r m i les m u r i d é s , deux genres 
i n t é r e s s a n t s , q u i m é r i t e n t toute not re a t t en
t i o n r nous voulons par ler des hamsters et des 
hydromys . 
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L E S H A M S T E R S — CRICETUS. 

Die Hamster, The Hamster. 

Caractères. — Le genre hamster comprend 
envi ron une douzaine d ' e s p è c e s q u i se d i s t i n 
guent par u n corps l o u r d et bas sur jambes ; 
une queue courte, peu velue ; et sur tou t par des 
abajoues t r è s d é v e l o p p é e s . Leurs pieds de der
r i è r e ont c i n q doigts ; ceux de devant n 'en ont 
que quatre et u n pouce r u d i m e n t a i r e . Us ont 
seize dents, deux incisives t r è s - g r a n d e s , et t ro is 
molaires simples et tuberculeuses. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les hamsters 
se t rouvent dans les champs de c é r é a l e s de l ' E u 
rope t e m p é r é e et d é l 'As ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils se Creu
sent des terriers souterrains, avec des chambres 
nombreuses, où ils enserrent des provis ions; 
c'est dans ces retraites qu ' i ls vivent , comme nous 
allons le voi r pour le hamster c o m m u n . 

LE HAMSTER COMMUN — CRICETUS FRUMENTARIUS 

Der gemeine Hamster, The Hamster. 

Caractères. — Ce bel animal (fig. 53) a en
v i r o n 33 cent, de long , sur lesquels 3 cent, à 
peine appart iennent à l a queue. I l a" le corps ra
m a s s é , le cou é p a i s , la t ê t e assez po in tue , les 
oreilles membraneuses, de moyenne longueur , 
les yeux clairs , les pattes courtes, les doigts 
minces, les ongles courts , la queue conique , 
mais u n peu t r o n q u é e au b o u t ; son pelage é p a i s , 
c o u c h é , u n peu b r i l l a n t , est f o r m é d 'un duvet 
cour t et m o u , et de soies longues et roides. L e 
dos est brun- jaune c la i r , avec reflets q u i p r o v i e n 
nen t des bouts noirs des soies. L a part ie s u p é 
r ieure d u museau, le t o u r des yeux, le cou, sont 
d 'un b r u n r o u x ; les joues por ten t une tache 
jaune ; la bouche est blanche ; le ventre , les 
pattes, sont noirs , un t r a i t no i r coupe le f r o n t ; 
les pieds sont blancs. Ord ina i rement , aussi, des 
taches jaunes existent d e r r i è r e les orei l les , en 
avant et en a r r i è r e des pattes de devant. D u reste, 
la co lora t ion d u hamster c o m m u n varie c o n s i d é r a 
b lement . On t rouve des ind iv idus c o m p l è t e m e n t 
noirs ; ou noirs à gorge blanche, à sommet de 
l a t ê t e gr is ; ou d ' un gris jaune c la i r , à ventre 
gris f o n c é , à tache scapulaire jaune p â l e ; ou 
fauves sur le dos, gris c la i r sous le ventre , et à 
é p a u l e s blanches. On en rencont re m ê m e q u i sont 
c o m p l è t e m e n t blancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le hamster 
c o m m u n habi le les champs e n s e m e n c é s , depuis 

le R h i n j u s q u ' à l 'Ob , en S i b é r i e . E n Al lemagne, 
i l manque dans le sud-ouest ; i l manque aussi 
dans la Russie or ientale et occidentale ; i l est 
t r è s - c o m m u n en T h u r i n g e et en Saxe. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — U n sol fer
t i l e , gras et sec, o f f r a n t de bonnes conditions 
pour un t e r r i e r so l ide , convient au hamster 
beaucoup m i e u x q u ' u n t e r r a i n sablonneux, sus
ceptible de s'affaisser. Auss i év i t e - t - i l ceux-ci, 
autant q u ' i l recherche c e u x - l à . I l ne s 'é tabl i t 
donc pas non plus dans les endroits rocail leux et 
dans les f o r ê t s , o ù i l aura i t t r o p de peine à creu
ser sa demeure , soit à cause des rocail les, soit à 
cause des pierres q u ' i l r e n c o n t r e r a i t . i l ne saurait 
n o n plus s 'accommoder d ' u n sol aqueux, et i l le 
f u i t soigneusement. L à o ù se rencon t ren t pour 
l u i de bonnes condi t ions , i l se m o n t r e en nombre 
v ra iment p rod ig ieux . A i n s i , Lenz rapporte que 
dans la banlieue de Gotha, où le hamster para î t 
se p la i re , on tua , en 1817, 111,817 indiv idus de 
cette e s p è c e ; de 1818 à 1828, on en tua 129,754, 
q u i f u r e n t p r é s e n t é s aux magis t ra ts c h a r g é s de 
d i s t r ibuer les p r imes offertes p o u r la destruction 
d 'un an ima l aussi nu i s ib le . Mais que l ' on tienne 
compte de ceux q u i du ren t ê t r e t u é s sans que les 
magistrats aient p u les enregis t rer ; que Ton consi
d è r e queb ien des hamstersont d û succomber sous 
la dent de leurs ennemis naturels , et l 'on se fera 
une i d é e de l'excessive m u l t i p l i c a t i o n de l ' espèce , 
dans les l i eux o ù les condi t ions l u i sont favorables. 

L e t e r r i e r du hamster c o m m u n est assez artis-
t emen t cons t ru i t . I l consiste en une grande 
chambre , s i t u é e à une p r o f o n d e u r de 1 à 2 m è t r e s , 
en u n cou lo i r de sortie ob l ique et u n cou lo i r d'en
t r é e ver t ica l . Des galeries profondes met tent le 
r é d u i t p r i n c i p a l , o u chambre de repos, en com
m u n i c a t i o n avec les chambres de provisions. Les 
ter r iers var ient suivant l ' âge et le sexe de l 'ani
ma l ; ceux des jeunes sont les p lus courts , les 
plus super f ic ie l s ; ceux des femel les sont plus 
grands, et ceux des v ieux m â l e s on t le plus de 
d é v e l o p p e m e n t et de p ro fondeu r . U n t e r r i e r de 
hamster se r e c o n n a î t f ac i l emen t à l 'amas de 
terre q u i est devant le cou lo i r de sor t ie , et q u i 
est g é n é r a l e m e n t recouver t de grains de b l é . Le 
cou lo i r d ' e n t r é e est v e r t i c a l , o n peu t y plonger 
souvent u n b â t o n de 1 à 2 m è t r e s de long ; ce 
cou lo i r n 'a r r ive pas d i rec tement à la chambre de 
repos, i l s ' i n f l éch i t et y ar r ive t a n t ô t ob l iquement , 
t a n t ô t hor izon ta lement . L e c o u l o i r de sor t ie , par 
contre , est t ou jou r s s inueux. Les deux ouvertures 
sont distantes de 1 "20 au mo ins , souvent m ê m e 
de l - , 5 0 à 4 m è t r e s . On peut v o i r f a c i l emen t si 
u n terr ier est h a b i t é ou n o n . E s t - i l r e v ê t u de 
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mousse, de champignons, d'herbes, les parois 
en sont-elles d é g r a d é e s , i l est a b a n d o n n é ; car 
le hamster t i en t t ou jour s son habi ta t ion en par
f a i t é t a t . Dans u n te r r i e r q u i est h a b i t é depuis 
longtemps, le f r o t t e m e n t de l ' an ima l p o l i t les 
parois, les f a i t p a r a î t r e m ê m e br i l lantes . Les o u 
vertures sont u n peu plus larges que les conduits 
q u i y aboutissent; ceux-c i ont au plus 5 à 8 cent. 
de d i a m è t r e . Les chambres var ien t sous le rap
p o r t des dimensions. Celle q u i sert de demeure 
habi tue l le à l ' a n i m a l est la plus pet i te . E l l e est 
r empl i e de pail le fine, de gaines de chaumes, q u i 
f o r m e n t une couche mol l e ; les parois en sont 
lisses et polies. T ro i s couloirs y aboutissent, ce
l u i d ' e n t r é e , ce lu i de sortie et ce lu i q u i condu i t 
à la chambre aux provis ions. Celle- c i ressemble 
à la p r e m i è r e p o u r la f o r m e . E l l e est ovale ou ar
rondie ; sa par t ie s u p é r i e u r e est b o m b é e ; ses pa-
roissont lisses. A la fin de l ' au tomne , elle est 
r empl ie de b l é . Les jeunes hamsters n 'en con
struisent qu 'une , les vieux en creusent de t ro is à 
c i n q , et l ' o n y t rouve de 2 à 4 hectol i t res de 
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grains. Souvent le hamster bouche avec de la 
"terre le coulo i r q u i condu i t à cette chambre ; 
parfois i l le r e m p l i t aussi de grains. Ceux-ci sont 
c o m p r i m é s de telle sorte que l ' h o m m e q u i 
d é c o u v r e u n te r r ie r de hamster do i t y por ter la 
pioche avant de pouvo i r les ramasser. On c roya i t 
autrefois que le hamster s é p a r a i t les diverses es
p è c e s de semences ; c'est une erreur : i l p r end 
les grains et les enterre tels q u ' i l les recue i l le . 
I ls sont souvent m é l a n g é s de d é b r i s d ' é p i s . S i 
l ' on t rouve les diverses e s p è c e s s é p a r é e s dans u n 
te r r ie r , cela ne p rov ien t pas de l ' i n s t i n c t d 'ordre 
q u i p r é s i d e r a i t aux o p é r a t i o n s d u hamster ; o n 
ne peut l ' a t t r ibue r q u ' à ce que ces diverses es
p è c e s o n t é t é r é c o l t é e s dans d i f f é r e n t e s saisons. 
Dans le cou lo i r d ' e n t r é e , on t rouve souvent avant 
d 'ar r iver à la chambre de repos une place é l a r g i e 
o ù l ' a n i m a l d é p o s e s e s o r d u r e s . 

Le te r r ie r de la femel le d i f f è r e u n peu ; i l n'a 
qu 'une ouver ture de sortie, mais le nombre de 
ses ouvertures d ' e n t r é e varie de deux à h u i t ; ce 
pendant, tant que les petits ne sortent pas d u 
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te r r ie r ,une seule sert ; plus t a rd ceux-c i les u t i l i 
sent toutes. La chambre de repos est c i r cu l a i r e , 
elle a 33 cent, de d i a m è t r e ; sa hauteur est de 8 à 
14 cent . , et elle renferme une couche de menue 
pai l le . I l en part autant de couloi rs q u ' i l y a 
d'ouvertures d ' e n t r é e ; souvent ces couloi rs com
m u n i q u e n t entre eux. Les chambres à p r o v i 
sions y sont rares. Tan t que la femel le a des pe
t i t s , elle n'amasse r i e n . 

M a l g r é sa l ou rdeur apparente, le hamster est 
assez agile. Sa marche est rampante comme 
celle d u h é r i s s o n , son ventre t r a î n a n t p r e s q u ' à 
t e r re . I l f a i t de petits pas. L o r s q u ' i l est e x c i t é , 
i l se meu t plus rap idement , et f a i t des bonds 
assez c o n s i d é r a b l e s . I l g r impe le l ong des parois 
verticales, sur tout s ' i l peut se soutenir de deux 
c ô t é s , par exemple dans le coin d 'une caisse, 
entre une armoire et u n m u r , le l o n g d 'un r i 
deau. I l se cramponne à la mo indre sai l l ie , et i l 
est assez adro i t pour se re tourner et se ma in ten i r 
à la hauteur o ù i l est en quelque sorte suspendu, 
ne serait-i l a c c r o c h é que par une des pattes de 
d e r r i è r e . I l creuse à merve i l le . Le place-t-on dans 
une caisse r empl i e de te r re , i l se met aus s i t ô t 
à l ' œ u v r e . I l f o u i l l e avec ses pattes de devant, et 
se sert de ses dents si le sol est t r op du r . I l 
re je t te les d é b l a i s sous son ventre, puis les 
pousse avec ses pattes de d e r r i è r e ; quand i l en 
a ainsi d é t a c h é une certaine q u a n t i t é , i l marche 
à reculons, et les pousse hors d u te r r i e r . Jamais 
i l ne r e m p l i t ses abajoues de terre , comme on 
l 'a p r é t e n d u . I l n'est pas ma ladro i t dans l 'eau, 
q u o i q u ' i l év i te soigneusement d 'y entrer. L ' y 
je t te- t -on, i l nage rapidement , mais en faisant 
entendre des grognements de mauvaise h u 
m e u r . Cependant ce ba in l u i est si d é s a g r é a b l e , 
q u ' i l oubl ie toute sa m é c h a n c e t é naturel le quand 
i l se t rouve de nouveau à sec. I l se nettoie alors 
avec soin. 

L e hamster est t r è s - h a b i l e de ses pattes de de
vant , i l s'en sert, c o m m e de mains , pour por ter 
sa nou r r i t u r e à sa bouche, pour re tourner les 
ép i s j u s q u ' à ce que les grains en sortent, pour 
enserrer ces grains dans ses abajoues, pour l i s 
ser son p o i l . L o r s q u ' i l est sort i de Teau, i l se 
secoue, s'assied sur son d e r r i è r e , se l è c h e et se 
net to ie . C'est t ou jou r s par la t é t e , c o m m e d u 
reste tous les an imaux, q u ' i l commence sa t o i 
le t te . I l me t ses pattes sur ses oreil les, les ra
m è n e sur la face, p rend chaque m è c h e de poi ls 
l 'une a p r è s l ' au t re , et la f r o t t e j u s q u ' à ce qu 'el le 
soit s è c h e . Pour met t re en ordre les poils du 
dos et des cuisses, i l se sert de ses dents, de ses 
pattes et de sa langue. Cette o p é r a t i o n dure 

assez long temps , et i l l ' a ccompl i t avec assez de 
m é c o n t e n t e m e n t . 

Lorsque le hamster est su rpr i s , i l se dresse 
sur ses pattes de d e r r i è r e , laisse pendre ses pattes 
de devant, regarde f ixemen t l ' ob j e t de son t rou
ble, se m o n t r e d i s p o s é à s ' é l a n c e r dessus, à faire 
usage de ses dents. 

Son c a r a c t è r e ne con t r ibue pas à le rendre 
l ' ami de l ' h o m m e . L a c o l è r e le d o m i n e , comme 
elle ne domine aucun rongeur , le ra t et le lem-
m i n g e x c e p t é s . Pour u n r i e n , le hamster se met 
sur la d é f e n s i v e , pousse de fo r t s grognements, 
gr ince des dents, et les f a i t c laquer à plusieurs 
reprises. Son courage n'est pas m o i n d r e que sa 
c o l è r e : i l se d é f e n d contre t o u t a n i m a l qu i l'at
taque. I l est v ic to r i eux d 'un ch i en inhab i l e ; les 
ratiers seuls savent le prendre et l ' é t r a n g l e r aus
s i tô t . Tous les chiens ont p o u r le hamster la m ê m e 
haine que pour le h é r i s s o n ; i ls sont f u r i e u x de 
ne pouvo i r t o u j o u r s d o m i n e r u n si pe t i t ê t r e . 
I ls le poursuivent avec ardeur , l u i l i v r en t des 
combats a c h a r n é s , et b i en souvent ce n'est qu'a
p r è s une longue lu t t e que le hamster succombe, 
mais n o n sans avoir f a i t payer cher sa capture. 
« Dès q u ' i l r emarque , d i t F r . G. S u l z e r ( l ) , que le 
chien veut l 'a t taquer , i l v ide ses abajoues, s'il les 
a pleines ; s'aiguise les dents en les f r o t t a n t v i 
vement les unes cont re les autres ; respire ra
p idement ; pousse u n c r i , q u i ressemble à un 
r o n f l e m e n t , gonf le ses abajoues, de f a ç o n que 
sa t ê t e et son cou paraissent p lus gros que le 
corps ; puis se dresse et s ' é l a n c e sur son ennemi. 
Ce lu i - c i s ' e n f u i t - i l , i l le poursu i t en sautant 
c o m m e une g renou i l l e . L a l ou rdeu r de ses mou
vements, l ' a rdeur q u ' i l me t à sa poursui te , sont 
telles q u ' o n ne peut s ' e m p ê c h e r de r i r e . Le chien 
ne rempor te la v i c to i r e que s ' i l peut arr iver sur 
le hamster par d e r r i è r e ; i l l e p r end alors par la 
nuque , le secoue et l ' é t r a n g l e . » 

Le hamster at taque m ê m e l ' h o m m e , et quel 
quefois sans m o t i f . On passe t r a n q u i l l e m e n t p rès 
d 'un te r r ie r de hamste r , et t ou t à coup le 
pe t i t an ima l rageur est pendu à vos habits. I l 
m o r d aussi les chevaux ; et, l o r s q u ' i l est en levé 
par u n oiseau de p ro ie , i l cherche encore à se 
d é f e n d r e . Une fois q u ' i l a m o r d u , i l ne l âche 
prise qu'avec la v ie . 

On comprend q u ' u n a n i m a l aussi m é c h a n t ne 
supporte r i e n . Les petits, en grandissant , ne peu
vent plus v ivre avec leur m è r e , et hors d u temps 
d u r u t , le m â l e tue la f eme l l e . Rarement , des 
hamsters capt i fs v ivent en bonne h a r m o n i e ; les 

(1) Fr. G. Sulzer, Versueh einer Naturgeschichte des 
Hamsters. Gôttingeû, 1774, in-8. 
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.vieux ne peuvent j amais se supporter ; les jeunes 
on t entre eux de mei l leurs rapports . J 'en ai 
é levé assez longtemps t rois dans une cage ; j a 
mais ils ne se d i s p u t è r e n t , et r e s t è r e n t t ou jou r s 
é t r o i t e m e n t un is . Quand i ls se reposaient, i ls 
é t a i e n t souvent l ' u n sur l ' au t re . D é j e u n e s h a m 
sters, n é s de nids d i f f é r e n t s , s 'attaquent aus s i t ô t , 
se l iv ren t des combats à m o r t . 

R i e n n'est plus amusant que d 'enfermer en
semble u n h é r i s s o n et u n hamster. T o u t d 'abord, 
ce lu i - c i regarde avec c u r i o s i t é l ' ê t r e s ingul ier 
auquel on l'associe, lequel ne p a r a î t s ' i n q u i é t e r 
g u è r e de l u i . Mais b i e n t ô t le repos est t r o u b l é . 
L e h é r i s s o n est a r r i vé p r è s de son compagnon 
de c a p t i v i t é , un grognement de mauvaise humeur 
le salue, et a u s s i t ô t i l se roule sur l u i - m ê m e . Le 
hamster s'avance, f la i re cette boule h é r i s s é e de 
p iquants , mais son museau est en sang; i l donne 
u n coup de patte, sa patte est b l e s s é e . I l gr ince 
des dents, i l c r ie , i l grogne, i l saute sur le h é 
r isson, cherche à le pousser avec son é p a u l e , son 
é p a u l e est p i q u é e ; i l emploie tous les moyens 
pour se d é b a r r a s s e r de ce monstre ; i l se blesse 
encore les pattes, la bouche et, plus s t u p é f a i t en
core q u ' i r r i t é , i l s'assied, regardant son adver
saire avec une expression comique de t e r reur et 
de rage c o n c e n t r é e , ou bien i l se p r é c i p i t e sur 
n ' impor t e quel autre obje t , sur u n autre hamster 
bien innocent , pour assouvir la c o l è r e dans la 
quel le l 'a mis le h é r i s s o n . Ce lu i - c i bouge - t - i l de 
nouveau, la m ê m e s c è n e recommence, au grand 
amusement d u spectateur. 

L e hamster supporte encore moins la p r é 
sence de petits animaux que celle de ses 
semblables ; i l leur f a i t une v é r i t a b l e chasse. I l 
se n o u r r i t de jeunes oiseaux, de souris, de l é 
zards, d'orvets, de couleuvres, d'insectes, autant 
que de v é g é t a u x . L u i j e t t e - t -on un oiseau dans 
sa cage, i l se p r é c i p i t e dessus, l u i arrache les 
ailes, le tue d ' un seul coup de dent à la t ê t e et 
le d é v o r e . I l s'attaque à t o u t ce que f o u r n i t le 
r è g n e v é g é t a l . Les herbes, les l é g u m e s , les f r u i t s 
de toute e s p è c e , m û r s o u n o n , les carottes, 
les pommes de ter re , les racines, t o u t l u i est 
b o n . E n cap t i v i t é i l mange d u pa in , des g â t e a u x , 
d u beurre, d u f romage ; en u n m o t , i l est o m 
nivore . 

L e hamster est u n a n i m a l h i b e r n a n t ; d è s que 
la terre se r é c h a u f f e et se r a m o l l i t , i l se r é v e i l l e . 
Ce réve i l a l i e u en mars , et quelquefois en f é 
vr ier . I l n 'ouvre pas i m m é d i a t e m e n t son te r r i e r ; 
i l . y reste encore quelque temps, et se rfourrit des* 
provis ions q u ' i l a a m a s s é e s . A u m i l i e u de mars 
les m â l e s , au commencement de f é v r i e r les 

femelles, q u i t t e n t leur demeure, pour al ler à la 
recherche de jeunes pousses de b l é , de coque
l icots , des grains nouvel lement s e m é s , qu ' i l s r a p 
por tent dans leur te r r ie r ; u n peu plus t a r d toutes 
les plantes f r a î c h e l eu r sont bonnes. 

E n abandonnant l eur re t ra i te d ' h i v e r , les 
hamsters se creusent un nouveau t e r r i e r , o ù i ls 
passent l ' é t é , et, d è s que l eu r t ravai l est f i n i , l 'ac
couplement a l i e u . Ce t e r r i e r d ' é t é a 30 o u , au 
plus, 60 cent, de p r o f o n d e u r ; dans la chambre 
pr incipale est é t a b l i u n n i d o ù la femel le m e t 
bas. I l ne renferme qu 'une seule chambre à p r o 
visions. 

A la f i n d ' av r i l , le m â l e se r end dans l a de
meure de la femel le ; l ' u n et l 'autre v ivent quel 
que temps en t r è s - b o n s rapports ; i ls se donnent 
m ê m e des t é m o i g n a g e s d 'at tachement et se d é 
fendent mutue l l ement , au besoin. Deux m â l e s 
q u i se rencontrent dans le t e r r i e r d 'une fe
mel le , se l iv ren t u n combat a c h a r n é , j u s q u ' à ce 
que le plus fa ible succombe ou s 'enfuie : on 
trouve souvent de vieux hamsters m â l e s , couverts 
de cicatrices, restes de ces lut tes. Mais , a p r è s 

l 'accouplement, les deux é p o u x deviennent aussi 
é t r a n g e r s l ' u n à l 'autre qu'auparavant . 

Quatre ou c i n q semaines a p r è s le rapproche
ment des sexes, la femelle met bas, dans u n n i d 
mol l emen t et chaudement r e m b o u r r é , de 6 à 
8 petits. E l le a au moins deux p o r t é e s par an : 
la p r e m i è r e a l i eu en m a i . Les petits naissent nus 
et aveugles, mais avec des dents, et p è s e n t alors 
u n peu plus de 4 grammes. Us grandissent t r è s -
rapidement , et l eu r poids est de 50 grammes, que 
leurs yeux sont encore f e r m é s : ils ne s 'ouvrent 
que d u h u i t i è m e au n e u v i è m e j o u r . D è s ce m o 
ment, les petits commencent à marcher autour de 
leur n i d . L a m è r e les é lève avec tendresse ; d u 
reste, elle adopte et soigne avec t o u t autant de 
d é v o u e m e n t d'autres nourrissons q u ' o n l u i donne 
à é lever , lors m ê m e qu ' i l s sont plus â g é s que les 
siens. Le q u i n z i è m e j o u r , les jeunes hamsters se 
met ten t d é j à à creuser, e t , d è s cet instant , la m è r e 
les é m a n c i p e , c ' e s t - à -d i r e qu 'e l le les chasse de son 
te r r ie r , et les force ainsi à se t i r e r d 'affa i re t o u t 
seuls, ce q u i ne leur est pas d i f f i c i l e . C i n q ou six 
j o u r s a p r è s la naissance, alors que leurs poils 
commencen t à peine à se m o n t r e r , que leurs yeux 
sont encore f e r m é s , les peti ts hamsters savent 
d é j à prendre u n gra in de b l é entre leurs pattes 
de devant, et le ronger avec leurs dents a i g u ë s . 
E n cas de danger, ils sautent dans le te r r ie r avec 
assez d ' a g i l i t é , les uns suivent leur m è r e , les 
autres se cachent, q u i dans u n t r o u , q u i dans u n 
aut re . L a m è r e , quelque m é c h a n t e et courageuse 
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qu'el le paraisse d 'ordinaire , se mon t re t r è s - l â c h e 
quand i l s'agit de d é f e n d r e sa p r o g é n i t u r e ; elle 
s 'enfui t , s'enfonce avec ses petits dans u n de ses 
couloirs , cherche à le boucher avec de la te r re , 
ou creuse rapidement pour l ' é t e n d r e . 

Les hamsters n o u v e a u - n é s paraissent presque 
rouges de sang et fon t entendre u n l é g e r m u r 
mure , analogue à ce lu i des chiens. Le d e u x i è m e 
ou le t r o i s i è m e j o u r , ils sont r e v ê t u s d 'un l é g e r 
duvet, q u i s 'épaiss i t peu à p e u ; mais i ls met ten t 
un an à at teindre leur ta i l le d é f i n i t i v e . I l paraî t . 
cependant que , n é s en m a i , ils sont d é j à , en 
automne, aptes à se reprodui re . 

Dès que les moissons jaunissent , les hamsters 
courent a f f a i r é s dans les champs. Les capsules du 
l i n , les vesces, les pois, paraissent ê t r e leurs a l i 
ments de p r é f é r e n c e . U n hamster q u i habite un 
champ de l i n ou de pois, n'enserre g é n é r a l e m e n t 
pas d'autre r é c o l t e dans son t e r r i e r ; cependant, 
ce n'est pas là u n fa i t absolu. On a r e m a r q u é que 
les vieux hamsters m â l e s savent mieux choisir 
leurs provisions, m i e u x les é p l u c h e r que les f e 
melles ; i ls y emplo ien t d 'ai l leurs plus de temps. 
Celles-ci, a p r è s leur d e r n i è r e p o r t é e , on t à se 
construire rap idement u n t e r r i e r et à y entasser 
de la n o u r r i t u r e . 

Ce n'est que dans les endroits o ù i l n'est pas 
d é r a n g é que le hamster t ravai l le , le j o u r , à amas
ser des provisions ; d 'ordinaire , i l emploie à le 
fa i re la p r e m i è r e m o i t i é de la n u i t , et les p r e m i è 
res heures de la j o u r n é e . De ses pattes de devant, 
i ! recourbe les chaumes ; de ses dents, i l coupe 
les ë^ :5 , les pend entre ses pattes, les t ou rne , les 
r e t o u r n e , d é p o u i l l e les grains de leurs enveloppes, 
les f a i t passer dans ses abajoues, et rentre dans sa 
demeurequandce l l e s - c i son tp l e ine s . i l peut e m 
por ter de la sorte, en une fois , j u s q u ' à 100 gram
mes de grains. Ains i c h a r g é , le hamster a une 
physionomie r é e l l e m e n t comique , et i l est le plus 
ma ladro i t de tous les animaux. On peut alors le 
prendre sans crainte, car i l ne peut plus mord re ; 
seulement on ne do i t pas l u i laisser le temps de 
vider ses abajoues et de se met t re sur la d é f e n s i v e . 

E n octobre, la t e m p é r a t u r e baisse, les champs 
sont vides, le hamster p r é p a r e sa demeure d ' h i 
ver . I l en bouche d 'abord l 'ouver ture de sort ie , 
puis l 'ouver ture d ' e n t r é e , en les remplissant de 
te r re . E n a- t - i l encore le temps, ou c ra in t - i l les 
g e l é e s , i l se creuse u n n i d et des chambres à 
provis ion à une plus grande p ro fondeur . L ' a n i 
m a l se gorge de n o u r r i t u r e , s "enroule en boule 
au m i l i e u du pe t i t l i t de pai l le q u ' i l s'est p r é 
p a r é et s 'endort. I l se couche d 'ord ina i re sur le 
c ô t é , l a t ê t e entre les pattes de d e r r i è r e , les poils 

en bon ordre , mais u n peu h é r i s s é s . U n hamster 
en l é t h a r g i e a les membres f r o i d s , rigides 
c o m m e u n cadavre ; quand o n les a é t e n d u s 
de force , i ls r eprennen t l eur pos i t ion p r i m i t i v e ; 
ses yeux sont clos, mais l impides c o m m e ceux 
d 'un a n i m a l v ivan t ; les p a u p i è r e s se referment 
d ' e l l e s - m ê m e s ; la resp i ra t ion et les battements 
d u c œ u r sont insensibles, ce de rn ie r n'a plus que 
de 14 à 15 pulsations par m i n u t e . L ' a n i m a l para î t 
m o r t . Quelque temps avant le r é v e i l , la r ig idi té 
d i s p a r a î t ; la respi ra t ion devient sensible ; l 'ani
m a l f a i t quelques m o u v e m e n t s ; i l r on f l e , se 
dresse, ouvre les yeux, f a i t quelques' pas en t r é 
buchant c o m m e s ' i l é t a i t iv re , essaye de s'asseoir, 
tombe , se r e l è v e , revient à l u i , c o u r t lentement, 
mange, se net toie , se lisse les poi ls ; i l est enfin 
c o m p l è t e m e n t r é v e i l l é . I l f au t user de prudence 
lorsqu 'on veu t s'assurer si u n hamster est revenu 
à la vie active. Souvent i l p a r a î t m o r t , quand tout 
à coup une morsu re v ien t apprendre que cette 
m o r t n ' é t a i t qu'apparente. E n l i b e r t é , les ham
sters doivent se r é v e i l l e r pendant l 'h iver . A u 
mois de d é c e m b r e , par une t e m p é r a t u r e de plu
sieurs d e g r é s au-dessous de z é r o , i l leur arrive 
f r é q u e m m e n t d ' ouv r i r leurs te r r ie rs et de courir 
les champs. Dans une chambre cont inuel lement 
c h a u f f é e , i ls restent éve i l lés toute l ' a n n é e , mais 
i ls n ' y sont pas à l eur aise, et meuren t rapide
men t . 

I l est heureux q u ' u n a n i m a l aussi nuisible que 
le hamster soit pou r su iv i par beaucoup d'enne
m i s . Plusieurs oiseaux de p ro ie , t an t diurnes que 
nocturnes, les corbeaux, le pu to is , la belette l u i 
f o n t une poursu i te c o n t i n u e l l e , le t uen t et le 
mangent quand i ls peuvent s'en emparer. Le 
putois et la belette le suivent jusque dans son 
te r r ie r , et sont par c o n s é q u e n t ses ennemis 
les plus redoutables. Quelque r é s i s t a n c e qu ' i l 
l eu r oppose, le rongeur finit par succomber à 
leurs attaques. Chaque cu l t iva t eu r m é n a g e r a i t 
donc ces deux carnassiers, s ' i l savait r e c o n n a î t r e 
ses vrais i n t é r ê t s ; mais , au l i e u de cela, i l les tue 
sans p i t i é . 

Chasse. — Dans b ien des endroi ts , l ' homme 
fa i t une guerre en r è g l e au hamster . E n T h u -
r inge, par exemple , i l est des gens q u i on t pour 
profession de le d é t e r r e r et de le d é t r u i r e . La 
c o m m u n e paye, pour chaque hamster , une p r i m e 
q u i est plus fo r t e p o u r une f eme l l e que p o u r u n 
m â l e . Mais le p r i n c i p a l r a p p o r t de cette chasse 
est f o u r n i par les provisions que l ' a n i m a l a ras
s e m b l é e s ; on s è c h e les gra ins , et o n les m o u d . 

Usages e t p r o d u i t s . — L a peau d u hamster 
est u t i l i s é e comme f o u r r u r e . Quo ique cette fou r -
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Fig. 54. L'Hydromys à ventre jaune. 

r u r e soit bonne , l é g è r e et durable , elle n'est 
cependant pas d 'une grande valeur . Dans p l u 
sieurs l oca l i t é s , on se n o u r r i t de sa chair , et l ' on 
n 'a certes pas de mo t i f s pour ne p o i n t le f a i r e , 
car elle est t ou t aussi bonne que celle de l ' é c u 
r e u i l et de plusieurs autres rongeurs, que l ' on 
mange avec p la i s i r . On v o i t que le hamster est 
d'une certaine u t i l i t é . Disons, tou te fo i s , que 
les prof i t s qu ' on en r e t i r e sont l o i n de compen
ser les d é g â t s q u ' i l cause. 

LES HYDROMYS — HYDROMYS. 

Die Sumpfratten. 

Caractères. — Nous avons encore à mention
ner, p a r m i les m u r i d é s , u n genre f o r t r emar 
quable par la d e n t i t i o n . On ne compte p lus i c i 
que quatre molaires à chaque m â c h o i r e , deux à 
d ro i t e , deux à gauche. D u reste, les hyd romys 
ressemblent par le corps à des rats ; l eu r t ê t e est 
a l l o n g é e ; l eu r museau assez obtus ; leurs j a m 
bes sont courtes, et l eu r queue est longue ; i ls on t 
les orei l les a r rond ie s ; c inq doigts à chaque 
pat te , ceux des pieds de d e r r i è r e r é u n i s à la 

base par une pet i te membrane na ta to i re ; des 
moustaches fourn ies et aussi longues que la t ê t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a seule es
p è c e sur laquel le repose ce genre est exclusive
ment p ropre à la Nouve l le -Hol lande . 

L'HYDROMYS A VENTRE JAUNE — HYDROMYS 
CHRYSOG ASTER. 

Die gerneine Sumpfratte. 

Caractères. — L'hydromys à ventre jaune 
{fig. 54) a p r è s de 66 cent, de l o n g , mais les deux 
c i n q u i è m e s env i ron appar t iennent au corps. I l 
a le dos d ' un b r u n n o i r b r i l l a n t , m a r q u e t é de 
f a u v è ; les flancs et le ventre d ' u n gr is fauve 
à reflets j aune o r a n g é ; les poi ls duveteux d 'un 

gris c l a i r , les poi ls soyeux e n t i è r e m e n t no i r s , ou 
d 'un j aune d o r é , à po in te no i re . Les pattes sont 
d ' un b r u n f o n c é , et les poils q u i recouvrent la 
queue sont roides et g r i s â t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
est d u pe t i t nombre des m a m m i f è r e s monode l -
phes q u i hab i t en t l 'Aus t r a l i e . On le t rouve sur les 
î l e s d u d é t r o i t de Bass et à la ter re de Van- D i é m e n . 
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M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les m œ u r s 
de cet an imal sont peu connues. On sait seule
men t q u ' i l f r é q u e n t e les bords des fleuves et de la 
mer ; q u ' i l v i t dans les eaux douces comme dans 

les eaux s a l é e s ; q u ' i l nage et plonge à mervei l le , 
et q u ' i l a plusieurs points de ressemblance avec 
le campagno l a m p h i b i e sous le r a p p o r t des habi
tudes. 

L E S A R V I C 0 L 1 D E S — ARVICOLINI. 

Die Wûhlmàuse. 

C a r a c t è r e s . — La f a m i l l e des ar v i c o l i d é s j e n -
f e rme u n grand nombre de petits rongeurs, assez 
semblables entre eux et ayant plus d 'un rappor t 
avec les m u r i d é s , p a r m i lesquels on les rangeait 
jadis . Tou te fo i s , i ls s'en d is t inguent par des 
formes plus trapues; une t ê t e plus grosse et plus 
c o u r t e ; u n museau plus large, g é n é r a l e m e n t 
obtus ; des oreilles moins p r o é m i n e n t e s , a r ron
dies, presque nues, en t o t a l i t é ou en par t ie ca
c h é e s par les poils ; des yeux moins v o l u m i n e u x 
et moins saillants ; u n pelage g é n é r a l e m e n t plus 
long et plus moel leux , et une queue couverte 
de po i l s . 

Quant au c a r a c t è r e essentiel de la f a m i l l e , i l 
r é s i d e dans le nombre et la f o r m e des molaires. 
Ces dents, au nombre de six pour chaque m â 
choire , t rois à dro i te , t rois à gauche, sont f o r 
m é e s de prismes t r iangulaires p l a c é s alternative
men t sur deux l ignes, de m a n i è r e à r e p r é s e n t e r 
des zigzags à la couronne ; et, sauf de rares ex
ceptions, n 'on t pas de racines p roprement dites. 

Les a r v i c o l i d é s ne d i f f è r e n t pas beaucoup les 
uns des autres sous le r appor t de la co lo ra t ion . 
Leurs teintes sont f o r t peu vives et le plus o r d i -

na i r emen t rembrun ies . Les jeunes ont tou jour s un 
pelage plus sombre que les v ieux, et les e spèces 
q u i habi tent les montagnes l ' on t g é n é r a l e m e n t 
plus f o n c é que celles q u i vivent dans les plaines. 

Les d i f f é r e n c e s de m œ u r s , d 'habitat , de dis
t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e sont souvent plus p r o 
n o n c é e s que celles qu 'o f f r e le pelage. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les a rv i co l i -
d é s sont r é p a n d u s dans les r é g i o n s septentr io
nales de l 'ancien et d u nouveau cont inent . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us vivent 
dans des galeries souterraines, qu ' i l s creusent gé 
n é r a l e m e n t e u x - m ê m e s ; i ls hab i ten t les plaines 
c o m m e les montagnes, les terrains en cu l tu re 
aussi b i en que les l i eux les plus sauvages, les 
prair ies les plus i ncu l t e s ; i ls f r é q u e n t e n t les 
champs, les j a rd ins , les bords des r i v i è r e s , des 
ruisseaux, des lacs, des é t a n g s . Presque tous év i 
t en t l ' h o m m e , et b ien peu se rencont ren t dans 
les granges et les é t a b l e s . 

Leur s demeures consistent en couloi rs simples 
ou r a m i f i é s , et plus o u moins p r o f o n d é m e n t si
t u é s . Quelques-uns se cons t ru isent une loge en 
f o r m e de hu t t e . Us sont g é n é r a l e m e n t socia
bles, et la p lupa r t se r é u n i s s e n t en bandes nom
breuses. 

Les a r v i c o l i d é s on t une n o u r r i t u r e presque 
exclus ivement v é g é t a l e ; ce n'est que par ex
cept ion qu ' i l s mangen t des substances animales. 
A u c u n n 'h iberne , et cependant beaucoup d'entre 
eux amassent des provisions d 'hiver . 

L e u r genre de vie a quelque rappor t avec 
ce lu i des m u r i d é s , et i ls on t des habitudes aussi 
b ien nocturnes que d iu rnes . Leur s mouvements 
sont r ap ides , moins cependant que ceux des 
souris . T r è s - p e u savent g r i m p e r ; mais le plus 
grand n o m b r e , par contre , nagent à merveille, 
quelques e s p è c e s m ê m e sont aqua t iques ; d'au
tres vivent pendant plusieurs mois sous la neige, 
qu ' i l s creusent c o m m e ils creusent l a t e r re . 

Quelques e s p è c e s , p o u s s é e s sans doute par le 
besoin de n o u r r i t u r e , en t reprennent de grands 
voyages , et c'est à la suite de pareils dépla
cements que plusieurs e s p è c e s , originaires de 
l 'Asie , se sont a c c l i m a t é e s et sont devenues i n 
d i g è n e s en Eu rope . 

La vue et l 'odora t sont les p lus parfaits de 
leurs sens; l ' o u ï e ne p a r a î t pas t r è s - d é v e l o p p é e ; 
l eur in te l l igence est f a ib le . 

Toutes les e s p è c e s d ' a r v i c o l i d é s se mul t ip l i en t 
t r è s - r a p i d e m e n t , quelques-unes m ê m e d'une ma
n i è r e incroyable et f â c h e u s e p o u r nous. 

Usages e t p r o d u i t s . — Sauf les grandes espè
ces q u i , dans quelques pays, ent rent exception
nel lement dans le r é g i m e de l ' h o m m e , les autres 
ne l u i sont d 'aucune u t i l i t é , et deviennent au 
contra i re excessivement nuisibles pa r tou t où i l 
les laisse t rop se m u l t i p l i e r . 

LES ONDATRAS — FIBER. 

Die Bisamratten. 

Caractères - Les ondatras semblent établir 
une t r ans i t ion des a r v i c o l i d é s aux castors, mais 
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i l s appart iennent b i en cer ta inement aux pre
miers par tous leurs c a r a c t è r e s . Us on t des 
oreilles o p e r c u l é e s , t r è s - p e u saillantes, couvertes 
de poils courts ; quatre doigts aux pattes de de
vant et u n pouce rud imenta i re ; c i n q doigts 
aux pattes de d e r r i è r e , b o r d é s de poils natatoires, 
et a r m é s d'ongles assez for ts ; une queue longue, 
arrondie à l ' e x t r é m i t é , c o m p r i m é e dans le reste 
de son é t e n d u e , et recouverte de petites éca i l l es , 
entre lesquelles passent des poils courts, rares, 
c a c h é s ; de petits yeux; la l èv re s u p é r i e u r e fen
due ; des moustaches longues. Les vieux i n d i v i 
dus ont les molaires pourvues de vraies racines. 

Une glande p a r t i c u l i è r e , s 'ouvrant à l ' ex té 
r i e u r , s é c r é t a n t un l iqu ide blanc, o l é a g i n e u x , à 
fo r te odeur de civette, occupant le voisinage des 
organes g é n i t a u x externes, est encore u n carac
t è r e propre aux ondatras. 

On a c r u pendant longtemps que ce genre ren
f e r m a i t plusieurs e s p è c e s , mais une é t u d e plus 
attentive les a f a i t r é d u i r e à une seule. 

L'ONDATRA MUSQUÉ — FIBER Z1BETHICVS. 

Die Bisamratte ou Ondatra. 

Caractères.—L'ondatra {fig. 55), vulgairement 
connu sous le n o m de rat musqué du Canada, le 
musquasch des A n g l o - A m é r i c a i n s , est le plus 
g rand des a r v i c o l i d é s connus, et a beaucoup de 
rapports de f o r m e avec le campagnol amphib ie . 
Son pelage ressemble à celui d u castor ; i l est é p a i s , 
c o u c h é , m o u , b r i l l a n t . Les poils la ineux en sont 
fins, courts , duveteux ; les poils soyeux sont l u i 
sants et d u double plus longs que ceux-ci. Le dos 
est b r u n ; le ventre est gr is , à reflets roux . Quel
quefois le dos a une teinte plus ou moins jaune . 
L a queue est no i re . Les poils q u i bordent les 
doigts sont b londs ; les ongles, r o u x de corne. Les 
m â l e s adultes ont p r è s de 66 cent, de l ong , 
les deux c i n q u i è m e s env i ron appartenant à la 
queue. 

L 'ondat ra m u s q u é of f re quelques v a r i é t é s . 
Richardson (1) en signale t ro is : l 'une est c o m 
p l è t e m e n t no i re , l 'autre t a c h e t é e , et la t r o i s i è m e 
e n t i è r e m e n t b lanche. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'ondat ra 
m u s q u é habite l ' A m é r i q u e d u N o r d , entre le 
30 et le 69° de la t i tude n o r d . 

On le t rouve sur tou t dans le Canada, d ' o ù l 'on 
envoie chaque a n n é e plusieurs mi l l i e r s de ses 
peaux en Europe . 

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

(1) Richardsoii, Fauna borealis Americana. 

les prair ies au bo rd des grands lacs, des grands 
fleuves à cours l e n t , des ruisseaux, des marais , 
mais su r tou t des é t a n g s peu é t e n d u s , recouverts 
de roseaux et de plantes aquatiques. 

C'est là qu 'on le t rouve en fami l les o u en t r i 
bus. Son genre de vie a beaucoup d'analogie 
avec ce lu i d u castor, si b ien que, pour les sau
vages, ces an imaux sont f r è r e s ; le castor, c o m m e 
a î n é , é t a n t plus indus t r ieux et plus sage, l ' o n 
datra m u s q u é é t a n t plus i n e x p é r i m e n t é . 

Comme le cas to r , l ' onda t ra est é m i n e m 
ment sociable, car i l f o r m e une grande part ie 
de l ' a n n é e des colonies quelquefois c o n s i d é r a 
bles, et, comme l u i aussi, i l se cons t ru i t des ha
bitat ions q u i fon t saill ie à la surface du sol , mais 
auxquelles aboutissent souvent des galeries p r o 
fondes, telles que nous en t rouvons dans les re 
traites souterraines des campagnols. 

C'est o rd ina i rement sur les bords d 'un lac, 
d 'un fleuve ou d'une r i v i è r e dont les eaux on t 
u n cours insensible et dont les rives, couvertes 
de joncs , s ' inclinent en pente douce, que les 
ondatras s ' é t a b l i s s e n t de p r é f é r e n c e p o u r y con
st ruire leurs hut tes . I ls f o n t preuve dans ces c i r 
constances d 'un ins t inc t admirable : on d i r a i t 
qu ' i ls savent quel est le po in t e x t r ê m e qu ' a t t e i 
gnent les plus grandes crues , car c'est t o u 
jou r s sur la l igne d u plus haut n iveau des eaux, 
qu ' i l s é l è v e n t leurs habi ta t ions . E n ou t r e , en 
p r é v o y a n c e de crues except ionnel les , i ls les é t a -
gent de f a ç o n à ce que l ' u n des compar t iments 
soit assez é levé pour ne jamais ê t r e envahi par 
l 'eau. E x t é r i e u r e m e n t , les huttes des ondatras 
s imulen t u n d ô m e . Les m a t é r i a u x q u i les c o m 
posent sont des joncs assez p r o f o n d é m e n t enfouis 
en terre, e n c h e v ê t r é s les uns dans les autres 
avec une grande r é g u l a r i t é , et recouverts e x t é 
r ieurement d'une épa i s se couche de terre glaise, 
que l ' an imal g â c h e et t ransporte avec ses pieds, 
et q u ' i l appl ique et ap lani t ensuite à l 'a ide de 
sa queue. Une couverture de joncs e n t r e l a c é s , 
ayant quelquefois j u s q u ' à 22 cent, d ' é p a i s s e u r 
recouvre cette p r e m i è r e cloison, q u i e l l e - m ê m e 
a de 11 à 16 cent. ; en sorte que ces diverses cou
ches donnent aux parois de l ' hab i t a t ion une 
é p a i s s e u r totale de 23 cent, env i ron . Les d i m e n 
sions d'une hu t t e var ien t selon le nombre de ses 
habi tants . Son d i a m è t r e i n t é r i e u r est de p r è s de 
66 cen t . , pou r une f a m i l l e de sept à h u i t i nd iv idus . 
U n cou lo i r souterrain, pa r tan t d u f o n d de la de
meure commune , c o n d u i t au sein de l 'eau, et de 
ce cou lo i r naissent plusieurs galeries, ayant des 
destinations d i f f é r e n t e s : les unes sont de s i m 
ples boyaux plus o u moins é t e n d u s , t e r m i n é s en 
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cul-de-sac, que l ' an ima l creuse p o u r d é c o u v r i r 
les racines des plantes aquatiques dont i l se 
n o u r r i t l 'h iver ; les autres aboutissent à des c o m 
part iments p r o f o n d s , exclusivement d e s t i n é s à 
recevoir les ordures. Quand les colonies sont 
nombreuses, les huttes, g r o u p é e s les unes à c ô t é 
des autres, f o r m e n t de v é r i t a b l e s vi l lages. 

Ces é t a b l i s s e m e n t s , si habi lement et si labo
r ieusement construi ts , ne sont cependant que 
des abris d 'h iver pour beaucoup d'entre les 
colons, et no tamment pour les m â l e s . A u p r i n 
temps les ondatras les abandonnent et gagnent 
par couples les hautes terres. I l p a r a î t r a i t , t o u 
tefois , q u ' a p r è s l ' accouplement , la p lupa r t des 
femelles re tournent aux huttes pour y met t re bas. 

Pendant la saison f r o i d e , l 'ondatra tapisse 
son habi ta t ion avec des n é n u p h a r s , des feui l les , 
des herbes, des roseaux. I l a soin, d ' a p r è s A u d u 
bon , de ne recouvr i r le sommet de sa hut te 
que d'une couche de plantes assez l â c h e s pour 
que l 'a i r puisse s'y renouveler f ac i l ement . Tan t 
que l ' é t a n g n'est pas ge lé jusqu 'au f o n d , l 'onda
t ra v i t t r anqu i l l ement dans sa chaude demeure, 
recouverte d'une é p a i s s e couche de neige. Mais 
si le f r o i d augmente, si toutes les issues l u i sont 
f e r m é e s , l ' an ima l tombe en souff rance , beau
coup m ê m e succombent , car ils ne peuvent 
creuser dans la glace des trous pour le r enou
vel lement de l ' a i r . R i c h a r d s o n , auquel nous 
sommes redevables de ce f a i t , a joute que cela 
n 'ar r ive que dans des hivers excessivement r i 
goureux; car les ondatras s ' é t a b l i s s e n t dans 
des marais ou des é t a n g s profonds , ou au vois i 
nage de sources q u i ne g è l e n t pas fac i lement . 

L 'onda t ra m u s q u é se n o u r r i t p r inc ipa lement 
de v é g é t a u x aquatiques ; on a cependant t r o u v é 
dans ses demeures des restes de coquillages. 
A u d u b o n a v u des an imaux captifs manger vo
lontiers les mollusques ; i ls ouvraient avec leurs 
dents ceux à coqui l l e m o l l e ; quant à ceux à 
coqui l le dure , i ls at tendaient qu ' i l s s'ouvris
sent d ' e u x - m ê m e s pour se p r é c i p i t e r rapide
men t sur eux, et les tuer à coups de dents. Les 
plantat ions voisines d 'une colonie d'ondatras 
sont souvent v i s i t ées et s a c c a g é e s par ces r o n 
geurs. I l s d é t r u i s e n t plus qu ' i l s ne mangent : en 
m i n a n t le sol, ils coupent les racines, renversent 
et f o n t p é r i r ainsi u n grand nombre de plantes. 

Les p r o p r i é t a i r e s d ' é t a n g s on t souvent aussi 
beaucoup à se p la indre de leurs d é g â t s . E n creu
sant leurs galeries, i ls percent les digues q u i r e 
t i ennen t les eaux, ce q u i cause les inondations 
des prair ies environnantes à l ' é p o q u e des gran
des eaux. 

A u d u b o n et Bachmann o n t d o n n é une des
c r i p t i o n excellente des m œ u r s de ces rats-cas
tors, c o m m e i ls les n o m m e n t . « Les yits-castors, 
disent- i ls , sont des a n i m a u x v i f s , e n j o u é s , lors
qu ' i l s se t rouven t dans l eu r é l é m e n t , c 'est-à-dire 
dans l 'eau. Par une belle n u i t , on peu t les voir 
dans les é t a n g s des m o u l i n s , dans les pièces 
d'eau profondes et t r a n q u i l l e s ; i l s j o u e n t , ils 
nagent de tous c ô t é s , laissant dans l 'eau des si l
lons b r i l l an t s ; i l s s ' a r r ê t e n t p r è s des touffes 
d 'he rbes , sur les pierres d ' o ù i ls peuvent at
te indre les objets q u i f l o t t e n t ; i ls s'asseyent sur 
la r ive , et de là i ls sautent à l 'eau, l ' u n après 
l ' au t re , c o m m e des grenoui l les . De temps à 
autre on en vo i t u n c o u c h é , i m m o b i l e , à la surface 
l i q u i d e ; i l donne par moments u n l é g e r coup 
avec sa queue, c o m m e le f a i t le castor, puis i l 
d i s p a r a î t subi tement pour r e p a r a î t r e de nouveau 
à 10 o u 20 m è t r e s de l à , et recommencer le 
m ê m e j e u , ou se j o i n d r e à ses camarades. D'au
tres, sur la r i v e , ramassent des herbes, dé t e r r en t 
des racines et les t ranspor ten t ensuite dans l'en
d r o i t le plus t r a n q u i l l e . O n d i r a i t que ces ani
maux f o r m e n t une pet i te c o m m u n a u t é pacif i 
que, et ne demandent aut re chose, pour être 
heureux , que le repos et la t r a n q u i l l i t é . 

« U n coup de f e u t i r é dans ces circonstances 
les f a i t tous f u i r avec une p r é c i p i t a t i o n sans 
é g a l e ; tous p longent sous l 'eau, et se r é fug ien t 
dans leurs demeures. Pendant le j o u r , alors 
m ê m e q u ' i l n'est pas t r è s - s e c o n d é par la vue, l 'on
datra est t r è s -d i f f i c i l e à t i r e r l o r s q u ' i l nage, car 
i l a p l o n g é avant que le p l o m b Tai t a t te in t . » 

Nous ne savons que peu de chose sur la re
p roduc t i on de l ' onda t ra . C'est en a v r i l et mars, 
lo r squ ' i l a q u i t t é sa demeure d 'h iver , que l'ac
couplement a l i e u . L a femel le m e t bas dans sa 
hu t t e ou dans son t e r r i e r de t ro i s à six petits. 
A u d i re des uns, elle n ' au ra i t qu 'une p o r t é e par 
a n ; au r appo r t des autres, elle en au ra i t de trois 
à quat re . On ne sait combien de temps les petits 
restent avec l eu r m è r e , n i combien dure leur 
croissance. 

Chasse. — O n chasse les ondatras moins à 
cause des d é g â t s q u ' i l s f o n t que p o u r les profits 
qu 'on en r e t i r e . 

On les prend dans des p i è g e s a m o r c é s avec 
des pommes, dans des trappes p l a c é e s p r è s de 
leurs demeures, o u encore o n les tue dans leurs 
hut tes . Les Ind iens savent pa r fa i t ement recon
n a î t r e si une hu t t e est h a b i t é e o u n o n . Lors-
q u e l l e est h a b i t é e , i ls s'en approchent sans 
b r u i t , enfoncent l eu r lance à t ravers ses parois 

et embrochen t g é n é r a l e m e n t a ins i l ' i n d i v i d u 
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Fig. 55. L'Ondatra musqué. 

q u i s'y t rouve . On dispose les trappes de f a ç o n 
qu'elles t o m b e n t dans l ' eau, et no ien t l ' an ima l . 
S i l ' on abandonne u n ondatra q u i vient de se" 
prendre , i l est a u s s i t ô t e n t o u r é par ses cama
rades, q u i se compor ten t à son é g a r d c o m m e 
le f o n t les rats, c ' e s t -à -d i re le d é c h i r e n t et le d é 
vorent . U n ondatra q u i v ien t de p é r i r d 'une f a ç o n 
quelconque do i t ê t r e r a m a s s é de suite, sans quoi 
ses compagnons f o n t d i s p a r a î t r e son cadavre 
q u i est pe rdu pour le chasseur. On capture en
core des ondatras en les en fuman t dans leurs 
demeures avec d u soufre . E n u n m o t , l ' h o m m e 
me t tous les moyens en usage pour s'en emparer . 

L e l y n x , le renard , le v i s o n , la mar t e , les o i 
seaux de proie , d iurnes et nocturnes , poursu iven t 
aussi l 'ondatra . 

C a p t i v i t é . — Pr i s j eunes , les ondatras s'ap
pr ivoisent f ac i l ement . L ' a n i m a l est d u reste 
t r è s - d o u x ; A u d u b o n d i t q u ' o n peu t l u i donner 
s a m a i n à t é t e r , sans cra inte d 'en ê t r e m o r d u . Les 
v ieux an imaux, par contre , sont m é c h a n t s et m o r 
dent . On ne peut les garder que dans des caisses 
d o u b l é e s en fer-blanc. Sarrazin a eu u n ondatra 
q u i , en l'espace d'une n u i t , fit dans d u bois dur , 
sur une longueur de 30 cent., un t r o u de 8 cent. 

BREHM* 

de profondeur , par lequel i l s ' é c h a p p a ; i l p r a t i 
qua donc une ouver ture plus grande que celle 
q u i l u i é t a i t n é c e s s a i r e . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens mangent l a 
chair de l 'ondatra avec pla is i r , et sa f o u r r u r e est 
assez e s t i m é e , m a l g r é la fo r te odeur de civette q u i 
la r end d é s a g r é a b l e pour b ien des personnes. 
Cette odeur p é n è t r e aussi la viande, au po in t de la 
rendre immangeab l e pour u n E u r o p é e n ; e l le 
peut m ê m e ê t r e assez fo r te pour i n c o m m o d e r . 
Sarrazin en ressentit plusieurs fois l 'ef fe t et s ' éva 
nou i t m ê m e en d i s s é q u a n t de v ieux ondatras 
m â l e s . I l f u t , par la sui te , o b l i g é de les exposer 
à une for te chaleur avant de les d i s s é q u e r . A u 
d u b o n , par contre, p r é t e n d que cette odeur est 
bien p lus supportable que celle d u vison et sur
t o u t de la mouf fe t t e . 

LES CAMPAGNOLS — ARV1COLA. 

Die Wûhlratten. 

Caractères. — Les campagnols se distinguent 
des autres a r v i c o l i d é s par leurs pieds de devant 
q u i n 'on t que quatre do ig t s , le pouce n ' é t a n t 
r e p r é s e n t é que par u n tubercu le ou par u n ongle 

I I — 116 
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r u d i m e n t a i r e ; par leur q u e u e , q u i , si peti te 
qu'el le soit sur certaines e s p è c e s , n'est jamais 
r é d u i t e à u n simple m o i g n o n comme chez les 
l emmings , et n'est jamais c o m p r i m é e n i é c a i l -
leuse comme celle des ondatras, mais arrondie 
et plus ou moins couverte de po i l s ; enf in par 
leurs dents q u i , sauf une o u deux exceptions, 
n"ont pas de racines chez les ind iv idus adultes. 
Le nombre des mamelles varie de 4 à 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e genre 
campagnol a des r e p r é s e n t a n t s en Europe , en 
Asie et dans l ' A m é r i q u e septentrionale. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e ( I ) . — Si les 
m œ u r s des an imaux q u i nous sont ut i les ont 
pour nous u n i n t é r ê t tout pa r t i cu l i e r , celles des 
e s p è c e s q u i nous sont nuisibles ne doivent pas 
moins nous i n t é r e s s e r ; car la connaissance de 
ces m œ u r s peut seule nous i nd ique r les moyens 
propres à a t t é n u e r ou à p r é v e n i r les dommages 
que ces e s p è c e s nous causent. A ce po in t de vue, 
les campagnols ont d r o i t à toute not re a t tent ion . 
Us sont essentiellement p r é j u d i c i a b l e s à l ' ag r i 
cu l tu re , et certains d'entre eux on t b ien souvent 
p o r t é la d é s o l a t i o n et la famine dans les campa
gnes. Des pays entiers, si l ' on en c ro i t les r é c i t s 
des anciens, auraient m ê m e é té r u i n é s par eux, 
et les habitants de ces pays, o b l i g é s de f u i r de
vant ces envahisseurs, d'abandonner leurs 
champs d é v a s t é s , seraient a l lés demander à d'au
tres c o n t r é e s des moyens de subsister. C'est ce 
qu 'auraient é t é contraints de fa i re les habitants 
de quelques villes d ' Ionie , d ' a p r è s le t é m o i g n a g e 
de Pausanias; ceux de Cosa (actuellement O r b i -
tel lo) , selon Diodore et Ru t i l i u s R u f u s ; et les 
insulaires de Chrysa, Tune des Cyclades, d ' a p r è s 
Strabon. L 'h i s to i re des temps fabuleux nous d i t 
aussi que les É o l i e n s , les Cré to i s , les Troyens eu
ren t é g a l e m e n t à p â t i r maintes fois des ravages 
de certains rats des champs, q u i ne sauraient 
ê t r e que des campagnols; que l ' appar i t ion de 
ces animaux dans leurs campagnes é t a i t consi
d é r é e comme u n fléau e n v o y é par A p o l l o n , en 
p u n i t i o n de leurs fautes, et que, pour apaiser ce 
d i eu , auquel i ls donnaient le su rnom de Smin -
t h i e n , du n o m des rats n o m m é s Sminthes, ils l u i 
of f ra ien t des sacrifices dans un temple que les 
Cré to i s l u i avaient d é d i é . 

A part le merve i l l eux dont ils sont accompa
g n é s , ces r é c i t s , q u i rappel lent la plaie dont le 
pays des Phi l is t ins f u t f r a p p é a p r è s l ' e n l è v e m e n t 

(1) Les considérations générales qui suivent sont em
pruntées à un travail que nous avons publié dans le 
Dictionn. universel d'hist. naturelle, article CAMPAGNOL. 
— (Z. GERBE.) 

de l 'arche d 'a l l iance, n ' on t r i e n q u i doive nous 
p a r a î t r e e x a g é r é ; car une foule de fa i t s , dont la 
p lupa r t r emon ten t à quelques a n n é e s seulement, 
attestent que s i , de nos j o u r s , l ' i ndus t r i e h u 
maine é t a i t r e s t é e i n d i f f é r e n t e et inact ive en p r é 
sence d u fléau, c o m m e elle p a r a î t l ' avoir été 
dans les temps anciens, ou qu 'au l i e u de moyens 
é n e r g i q u e s , elle se f û t b o r n é e à des exorcismes, 
comme on en a f a i t j u s q u ' a u d i x - s e p t i è m e siè
cle (1), nous aurions eu b ien souvent à constater, 
en Europe , la r u i n e c o m p l è t e des r é c o l t e s dans 
les c o n t r é e s soumises aux invasions de ces des
t ruc teurs . Quelques exemples en t é m o i g n e r o n t . 

E n 1792, la f e rme de Tabbaye de D o m m a r t i n , 
s i t u é e dans la c o m m u n e de Tourne fon ta ine (Pas-
de-Calais), f u t r a v a g é e depuis j u i l l e t jusqu 'en 
septembre par une prodigieuse q u a n t i t é d'une 
e s p è c e de campagnols que Ton c r o i t ê t r e Ta-

(1) AIdrovande (*) donne le texte d'une pièce fort curieuse 
dont on se servait dans le quatorzième et le quinzième siècles, 
pour écarter les campagnols des jardins et des champs. On 
y li t : « Adjura vos omnes mures qui hic consistais, ne mihi 
inferatis injuriant. Assigno vobis hune agrum, in quo si 
vos poslhac deprehendero, malrem deorum testor, singulos 
vestrum in sepiem frusta discerpam ; » c'est-à-dire : « Je 
vous conjure tous, ô Rats qui êtes ici , de ne me causer 
aucun préjudice. Je vous défends ce champ, et si après 
cette défense, je vous y retrouve jamais, j'atteste la mère 
des dieux que je couperai chacun de vous en sept mor
ceaux. » 

Les campagnols étant les seuls rongeurs qui ravagent les 
champs, i l est certain qu'AIdrovande fait ici allusion à ces 
animaux ; les anciens, du reste, les confondaient, sous la 
dénomination collective de mures, avec les rats proprement 
dits, les souris, les loirs, etc. Ajoutons que cette adjuration 
paraît avoir été une formule générale qui, à l'aide du 
simple changement de nom de l'animal, s'appliquait tout 
aussi bien aux campagnols qu'aux autres bétes malfai
santes, telles que les rats, les chenilles, les sauterelles. 

Cette sorte de talisman, écrit en latin, sans doute pour 
plus d'efficacité, était attaché au bout d'un bâton, que l'on 
fichait au milieu du champ envahi. Le mal, bien entendu, 
allait son train ; alors le peuple, dans son ignorance, 
demandait le grand remède de ces temps de superstition, 
c'est-à-dire l'excommunication. C'est ainsi qu'à la fin du 
quinzième siècle, l'évêque d'Autun fut contraint d'excom
munier les campagnols, accusés de ravager les campagnes 
environnantes. Chassanée (**) raconte qu'il a vu dans cette 
ville des sentences d'anathème et d'excommunication por
tées, en 1601, contre les rats, par l'ofûcial du diocèse; i l 
donne le modèle de la requête des paroissiens, parle de 
l'avocat nommé pour conseil aux animaux et rapporte enfin 
la ormule ordinaire d'anathème. Berriat-Saint-Prix (***) 
cite de son côté trois procès ou jugements relatifs aux ron
geurs : à Berne en 1451, à Nîmes en 1479, en Espagne au 
seizième siècle. 

(*) AIdrovande, De quadrupedibus viviparis, 1637, in-fol. 
(*•) Chassanée, De excommunicatione animalium, 1568, in-fol. Dans 

Berriat-Saint-Prix, Repert. et recherches sur les procès et juge
ments relatifs aux animaux. Paris, \ 829, p. 15. 

Beirjat-Saint-Prii, ibid. Tableau. 
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greste. T o u t le t e r r a i n , p r inc ipa lemen t sur une 
é t e n d u e de 30 hectares, é t a i t s i l l o n n é par les 
galeries de ces an imaux ; l 'herbe, les gra ines , 
les semis, les p l an ta t ions , tou t é t a i t d é v a s t é . 
A p r è s b ien des moyens e s s a y é s sans r é s u l t a t s , le 
p r o p r i é t a i r e s'avisa d ' o f f r i r un denier par t ê t e de 
campagnol , et, en moins de deux mois , 53,114 
l u i f u r e n t a p p o r t é e s . U n grand nombre avaient 
d é j à é t é d é t r u i t s par les gens de la fe rme. 

A une é p o q u e plus r a p p r o c h é e de nous, p l u 
sieurs c o n t r é e s de l 'Europe f u r e n t envahies à la 
fois par le campagnol vulgaire ou des champs, 
et quelques-unes r a v a g é e s au poin t que de se
condes semailles devinrent n é c e s s a i r e s . E n 1818 
l ' e spèce é ta i t en nombre si c o n s i d é r a b l e sur la 
r ive droi te d u R h i n , q u ' i l f u t prescr i t à chaque 
cul t iva teur de l i v r e r , par j o u r , au magistrat , 
douze t ê t e s de campagnol , q u i é t a i e n t p a y é e s 
u n f l o r i n . Cette prescr ip t ion en f i t d é t r u i r e dans 
le seul bourg d 'Offenbach, 47,000 dans l'espace 
de t rois j ou r s . L a m ê m e a n n é e , u n agr icu l teur 
des environs de Lausanne en capturai t , à l u i seul, 
15,000 en t rois mois , et plus de 200,000 é t a i e n t 
t u é s dans le d u c h é de Saxe-Gotha, o ù d é j à , l ' a n n é e 
p r é c é d e n t e , 89,565 avaient é t é d é t r u i t s . Ces h é 
catombes ne sont cependant pas à comparer à 
celle q u i eut l i eu en 1822, dans les dis t r ic ts de 
Nidda, de Putzbach et dans le canton de Sa-
verne. L a d é f e n s e q u i f u t o r g a n i s é e dans ces lo
ca l i t é s pour me t t r e f i n aux ravages d u campa
gno l vu lga i re , fit p é r i r en quinze jours plus de 
2,000,000 d ' individus de cette e s p è c e : 1,570,000 
f u r e n t t u é s dans le canton de Saverne ; 500,327, 
dans le d i s t r i c t de Nidda , et 271,941 dans celui 
de Putzbach. 

L ' invas ion la plus d é s a s t r e u s e , don t les annales 
de l ' ag r i cu l tu re aient c o n s e r v é le souvenir, est 
celle de Tété 1801, à la fin de l ' automne 1802. 
Duran t p r è s de d i x - h u i t mois , la V e n d é e , les 
D e u x - S è v r e s , la C h a r e n t e - I n f é r i e u r e , en f u r e n t 
le t h é â t r e ; les d é p a r t e m e n t s de Maine-e t -Loire , 
de la L o i r e - I n f é r i e u r e , de la Gironde, de la Dyle , 
de Sambre-et-Meuse, du Bas -Rhin , d u L o i r e t , 
v i ren t aussi une part ie de leurs r é c o l t e s perdues. 
Mais c'est sur tout en V e n d é e , dans le Marais d'a
bo rd , puis dans la Plaine et dans une par t ie du 
Boccage, que la d é v a s t a t i o n p r i t des propor t ions 
v ra imen t alarmantes. Les semences e n l e v é e s à 
mesure qu 'on les conf ia i t au sol , les r é c o l t e s 
a n é a n t i e s sur p ied , des ta i l l i s entiers d é v o r é s , 
les pra i r ies m i n é e s et r a v a g é e s au po in t q u ' i l de
v in t impossible d'engraisser, comme à l ' o r d i 
naire , des b œ u f s pour la boucherie : tel le y f u t 
l ' œ u v r e d u campagnol vulgaire . Justement é m u e 

des plaintes que soulevait u n parei l fléau, l ' au
t o r i t é s u p é r i e u r e demanda à la p r e m i è r e classe de 
l ' I n s t i t u t des moyens propres à en a r r ê t e r le 
cours (1), et envoya sur les l ieux une commiss ion 
spéc i a l e pour en mesurer l ' é t e n d u e . Cette c o m 
miss ion, a p r è s avoir c o n s t a t é les d é g â t s , d é n o n ç a 
pour la V e n d é e seule, la perte de p r è s de t ro is 
mi l l i ons de francs (2,723,730 f r . ) . N u l ne peut di re 
à quel ch i f f r e se seraient é l evées ces pertes, si les 
poisons, les engins de toute sorte dont on fit 
usage contre u n ennemi si redoutable , et, sur
t o u t , si les pluies abondantes et les neiges q u i 
surv inrent dans les premiers mois de 1802, n 'en 
avaient c o n s i d é r a b l e m e n t d i m i n u é le nombre ; 
toutefois , on peut se demander si Ton n 'aura i t pas 
vu se renouveler , en par t ie d u moins , ces é m i 
grations f o r c é e s , don t par len t les auteurs anciens. 

Mais comment des an imaux d 'une si pet i te 
ta i l le , avec des moyens en apparence si f a i 
bles, peuvent-ils commet t re d'aussi grands d é 
gâ t s ? Comment expl iquer ces invasions q u i dans 
quelques circonstances paraissent subites, et 
cette m u l t i p l i c a t i o n à. laquel le i l serait d i f f i c i l e 
de c ro i re , s i des chi f f res indiscutablesn 'en é t a i e n t 
une preuve é c l a t a n t e ? C'est ce que va nous d é 
voi ler l 'h is to i re g é n é r a l e de leurs habi tudes na
turel les . 

Les diverses e s p è c e s de campagnols ont entre 
elles de n o m b r e u x rapports de m œ u r s : toutes 
habi tent des terr iers ; toutes sont plus c r é p u s c u 
laires que diurnes, d é t r u i s e n t au d e l à de leurs 
besoins, f o n t acte de p r é v o y a n c e en emmagasi
nant des provisions, construisent u n n i d p a r t i 
cu l ie r pour leurs pet i ts , etc. ; mais avec ces rap
ports g é n é r a u x se manifestent , moins d ' e s p è c e à 
e s p è c e que de groupe à groupe, des d i f f é r e n c e s 
q u i paraissent avoir pour p r inc ipa le cause le 
genre de n o u r r i t u r e . Celles q u i recherchent de 
p r é f é r e n c e les baies, les f r u i t s , les graines de cer
tains v é g é t a u x , comme les campagnols m u r i n s , 
viennent f r é q u e m m e n t à la surface d u sol o ù les 
appellent les besoins de la vie ; i l en est de m ê m e 
des e s p è c e s herbivores et s é m i n i v o r e s auxquelles 
appart ient le campagnol vu lga i re . Celles q u i \ 
vent p r inc ipa lement de bulbes et de racines, t e l 
les, par exemple, que le campagnol é c o n o m e * 
ont des habitudes essentiellement souterraines. 
Ce n'est pas à di re cependant qu'elles ne se m o n 
t rent jamais à d é c o u v e r t ; elles sortent, au con-

(1) L'Institut (Académie des sciences) nomma, à cet effet, 
une commission composée de Richard, Fourcroy, Huzard 
et Teissier, qui fit un rapport Sur les ravages exercés par 
les Campagnols et les Mulots et sur les moyens de détruire 
ces animaux, le 1 e r ventôse an X. 
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t ra i re , assez souvent de leurs terr iers, m ê m e en 
ple in j o u r ; mais les substances dont elles se 
nourrissent é t a n t c a c h é e s dans le sein de la terre, 
c'est au sein de la terre qu'elles exercent leur i n 
dustr ie pour les y d é c o u v r i r . Elles f o n t , à une 
certaine profondeur , ce que les e s p è c e s he rb i 
vores f o n t à la superficie ; celles-ci t racent dans 
les herbes ou sur le sol plusieurs sentiers le l o n g 
desquels elles rencont rent pa r tou t à but iner ; 
c e l l e s - l à creusent de nombreuses galeries souter
raines pour rencontrer des bulbes ou des racines. 

L ' o n peut di re aussi que l 'habi ta t des campa
gnols, — ce q u i du reste est v ra i , d 'une m a n i è r e 
g é n é r a l e , de tous les an imaux, — est d é t e r m i n é 
par leur genre de n o u r r i t u r e ; que telle e s p è c e ne 
se trouve que là o ù abondent les substances q u i 
entrent dans son r é g i m e , et que si elle s ' é ca r t e de 
ce m i l i e u , ce n'est qu 'accidentel lement et pour y 
rentrer b i e n t ô t . A i n s i voyons-nous fa i re aux cam
pagnols amphibies , q u i s ' é g a r e n t parfois sur les 
terrains secs, mais q u i ne tardent pas à revenir 
sur les bords des ruisseaux, des r i v i è r e s , dans les 
m a r é c a g e s , o ù croissent les plantes dont i ls d é 
vorent les racines, les arbustes don t i ls rongent 
l ' é c o r c e . Cependant i l est des e s p è c e s q u i vivent 
au m i l i e u de condit ions f o r t va r i ée s ; de ce n o m 
bre est le campagnol vulgaire que l ' on rencontre 
sur les plateaux é levés et secs, aussi bien que dans 
les plaines basses, humides et m ê m e m a r é c a g e u 
ses ; sur les terres les plus fer t i les , comme sur les 
sols les plus ingra ts . S ' i l s ' é t ab l i t de p r é f é r e n c e 
dans les emblavures, dans les prairies naturelles 
e t ar t i f ic ie l les , dans les potagers, par tout o ù i l 
peut se procurer a i s é m e n t et en toutes saisons, 
une n o u r r i t u r e abondante et a p p r o p r i é e à sa na
ture , on le vo i t aussi dans des cantons o ù la v é 
g é t a t i o n est en quelque sorte é t e i n t e . 

Tous les campagnols sont fouisseurs, mais à 
des d e g r é s d i f f é r e n t s . Les e s p è c e s q u i souvent 
s ' é t ab l i s s en t dans la garenne a b a n d o n n é e d ' un de 
leurs c o n g é n è r e s ou d 'un autre pe t i t m a m m i f è r e , 
q u i parfois m ê m e se bornent à appropr ier à leurs 
besoins l ' ab r i que leur o f f r en t des tas de pierres, 
des t rous de murs , des crevasses de rochers, sont 
g é n é r a l e m e n t peu fouisseuses. A cô t é de celles-
c i i l en est d'autres, au contra i re , — et c'est le 
plus grand nombre , — q u i sont mineuses par 
excellence. Les terr iers qu'elles creusent, dont 
elles prolongent et m u l t i p l i e n t les galeries par 
des foui l les qu ' i n t e r rompen t seulement les gran
des chaleurs ou les fortes ge l ée s , ces terr iers sont 
d 'autant plus c o m p l i q u é s que les e s p è c e s on t des 
habitudes plus souterraines. Celui de ces der
niers est comme u n . d é d a l e de voies qu i s 'em

branchent , se croisent , mon ten t , descendent ; 
dont les unes, sauf les s i n u o s i t é s d é t e r m i n é e s 
le plus souvent par des obstacles, couren t ho
r izonta lement à quelques c e n t i m è t r e s de la sur
face d u s o l , en se d iv isan t et se subdivisant 
u n grand nombre de fois ; don t les autres, 
en plus pe t i t n o m b r e , s 'enfoncent obl iquement 
à la p r o f o n d e u r de 33 à 48 cent, et aboutissent 
à des cav i t é s s p é c i a l e s . L ' u n e de ces cavi tés , 
de f o r m e g é n é r a l e m e n t s p é r i q u e h , de 8 à 
10 c e n t i m è t r e s de d i a m è t r e , g â r n i e dans toute 
sa p é r i p h é r i e d 'une é p a i s s e couche de brins 
secs de g r a m i n é e s , d 'au tant plus é m i e t t é s , si 
l ' on peut ainsi d i r e , qu ' i l s sont plus p r è s du 
centre, sert de l i e u de repos ; l ' au t re , ordinaire
ment s i t u é e à une peti te distance de celle-ci , 
t a n t ô t sur le m ê m e p lan , t a n t ô t u n peu plus haut 
ou plus bas, de c a p a c i t é variable et de forme 
i r r é g u l i è r e , consti tue le grenier o u magasin à 
provisions. Comme d é p e n d a n c e de ce magasin 
p r i n c i p a l , l ' o n rencont re parfois à c ô t é de l u i des 
chambres plus peti tes. E n f i n , d u f o n d de la loge 
de repos, n a î t u n boyau q u i descend perpendi
cu la i rement à 10 ou 15 c e n t i m è t r e s plus bas, 
et se r é f l é c h i t ensuite b rusquement p o u r veni r se 
je ter , par une o u plusieurs routes tortueuses, 
dans quelques-unes des nombreuses galeries 
dont i l a é t é quest ion. Ce boyau n'est pas la p ièce 
la moins impor t an t e de la garenne, car c'est la 
voie m é n a g é e pour f u i r . Dans le t e r r i e r des cam
pagnols aquatiques, le c h e m i n de f u i t e se pro
longe le plus souvent au-dessous d u niveau de 
l 'eau, de tel le sorte que son ouver ture est i m 
m e r g é e . G r â c e à cette d ispos i t ion , q u ' u n mer
vei l leux ins t inc t semble avoir d i c t é e , ces e s p è c e s , 
é t a n t d o u é e s de la f a c u l t é de p longer , peuvent 
abandonner l eu r re t ra i te , s'ils y sont contraints , 
ou la gagner, en se d é r o b a n t c o m p l è t e m e n t à la 
vue d ' un ennemi . 

Des indices certains trahissent à l ' e x t é r i e u r 
le t e r r i e r d ' u n campagnol et le f o n t dis t inguer 
du t e r r i e r d ' un m u l o t . Ce lu i -c i n 'a j amais qu'une 
issue; ce lu i des campagnols en a t o u j o u r s p lu
sieurs, et ces issues, p lus o u m o i n s distantes 
l 'une de l ' au t re , sont r e l i é e s par des c o u l é e s 
ou t r a n c h é e s peu profondes . A la v é r i t é , un 
f r o i d p iquan t , une p lu i e i m m i n e n t e , u n vent 
i ncommode ob l igen t quelquefois les ind iv idus 
q u i l 'habi ten t à boucher t empora i r emen t la p l u 
par t de ces ouver tures avec u n t a m p o n de 
mousse, d 'herbe, ou avec de la t e r r e ; mais l 'une 
d'elles reste cons tamment p e r m é a b l e : c'est celle 
par laquel le les possesseurs d u l i eu d é b l a y e n t les 
galeries; c'est aussi celle par laquel le i ls sor tent 
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le plus souvent, soit pour al ler se vider , soit 
pour aller bu t iner . I l est rare que des d é b r i s de 
v é g é t a u x , f r a î c h e m e n t c o u p é s , n ' y soient pas en
g a g é s . Le te r r ie r des e s p è c e s dont les habitudes 
sont essentiellement souterraines o f f r e ceci de 
par t icu l ie r , que la surface d u t e r ra in q u ' i l oc
cupe p r é s e n t e , par -c i p a r - l à , des mont icules de 
terre semblables à des t a u p i n i è r e s , que chacun 
de ces monticules cache l ' embouchure d 'une ga
ler ie , et qu 'un seul t r o u de sortie y est m é n a g é . 
Ces e s p è c e s veil lent si b ien à ce que leur retrai te 
n 'a i t pas d'autre issue que si l 'on met à d é c o u 
ver t l 'ouverture de quelque galerie, soit en en
levant la t a u p i n i è r e q u i l 'obstrue, soit en o u 
vrant des t r a n c h é e s profondes, elles se h â t e n t 
d 'y amener de la terre et de la boucher . 

Pour e x é c u t e r leurs t ravaux, les campagnols 
n 'ont absolument à leur service que les ongles 
g rê l e s dont sont a r m é s les pieds de devant, les 
dents incisives, et, comme auxil iaires , les pieds 
de d e r r i è r e et le museau. Cependant, c'est avec 
des ins t ruments aussi faibles, mis en j e u , i l est 
v r a i , avec une é n e r g i e , une a c t i v i t é , une p e r s é 
v é r a n c e incroyables , que les animaux dont i l 
s 'agit parviennent à p é n é t r e r p r o f o n d é m e n t dans 
les ter ra ins les plus compactes ; à creuseren 
une n u i t les parties principales de l eu r habi ta
t i o n . Pendant que leurs ongles é m i e t t e n t la 
ter re pe t i t à pe t i t , que leurs incisives ta i l len t les 
racines dans le rayon d u boyau qu ' i l s ouvrent et 
p ro longent , leurs pieds de d e r r i è r e expulsent les 
d é b r i s , et lorsque ces d é b r i s commencent à en
combre r , l ' ouv r i e r i n t e r r o m p t son t rava i l de m i 
neur, les balaye plus l o i n et finit par les pousser 
au dehors à l 'aide d u museau. C'est de la sorte 
que les campagnols aquatiques minen t , l a b o u 
ren t les digues, les c h a u s s é e s , les bords des r i 
v i è r e s , q u i s'affaissent ensuite ou s ' é b o u l e n t sous 
l ' ac t ion de l 'eau, a p r è s des pluies abondantes. 
D 'a i l l eurs , le t rava i l souterrain des campagnols 
a aussi u n r é s u l t a t funeste p o u r la v é g é t a t i o n : 
les plantes don t les racines sont c o u p é e s , celles 
q u i ne rencont rent plus q u ' u n te r ra in m i n é , d é 
p é r i s s e n t ou f r u c t i f i e n t peu. 

A u t a n t dans les galeries souterraines et m a l 
g r é la p ro fonde o b s c u r i t é q u i y r è g n e , dans les 
t r a n c h é e s superficiel les ou dans les c o u l é e s p ra 
t i q u é e s p a r m i les herbes, les campagnols mar
chen t avec assurance et courent avec une ex
t r ê m e r a p i d i t é , autant ils paraissent h é s i t a n t s 
lorsqu ' i l s sont accidentel lement en dehors de 
ces voies. I l s semblent n 'avoir toute la l i b e r t é de 
leurs mouvements que dans des routes battues, 
e i su r tou t dans celles q u ' e u x - m ê m e s on t t r a c é e s . 

Quoique peu favorablement o r g a n i s é s p o u r 
g r i m p e r , les campagnols jouissent pour t an t de 
cette f a c u l t é , mais à u n d e g r é m o i n d r e que nos 
autres petits rongeurs . I ls mon ten t sur les ar
bustes, sur les plantes, et m ê m e le l o n g de pa
rois verticales, pour peu qu'elles soient rugueu
ses. 

Les campagnols v iven t par couples, lorsqu ' i l s 
sont adultes ; aussi, à par t les peti ts q u i sont en
core sous la t u t e l l e de leur» parents, ne rencor» 
tre-t-on ord ina i rement dans chaque t e r r i e r q u ' u n 
m â l e et une femel le . Cependant les cas de po
lygamie ne sont pas sans exemple, et l ' on t rouve 
parfois deux ou t rois femelles v ivan t paisible
m e n t sous la p ro tec t ion d ' u n seul m â l e . Ce que 
l ' on vo i t plus ra rement , c'est une f eme l l e coha
b i t an t avec plusieurs m â l e s , à moins que ceux-ci 
ne soient jeunes. Jaloux à l ' excès , les adultes 
ne sauraient s 'accommoder d ' un pare i l partage. 
U n m â l e ne s ' i n t rodu i t jamais i m p u n é m e n t dans 
la retrai te d 'un autre m â l e . A peine ce lu i - c i Ta-
t - i l r econnu q u ' i l se p r é c i p i t e sur l u i avec f u 
reur , le m o r d à belles dents, s'acharne à sa pour 
suite, le tue s ' i l ne parvient à se soustraire à ses 
attaques, et le d é v o r e en par t ie . Les femel les 
agissent souvent de m ê m e vis-à-vis d 'une fe
mel le é t r a n g è r e , et souvent aussi une m è r e , q u i 
vient de met t re bas, ne souffre plus à c ô t é d'elle 
une compagne avec laquelle elle avait jusques 
alors v é c u en bonne h a r m o n i e . 

Cont ra i rement à l ' op in ion g é n é r a l e m e n t ad
mise que les campagnols, et n o t a m m e n t le cam
pagnol vulgaire ou des champs, ne me t t en t bas 
que deux fois par an, au p r in temps et à l ' é t é , l a 
p lupa r t d'entre eux, s inon tous, se reproduisent 
en toutes saisons ; car on t rouve des n i c h é e s de 
diverses e s p è c e s depuis j anv ie r ju squ ' en d é c e m 
bre. I l semblerai t donc que les influences q u i 
d é t e r m i n e n t le r u t , au l i e u d ' ê t r e temporaires , 
comme on le c ro i t , sont, au contra i re , pe rma
nentes pour ces an imaux , c o m m e elles le sont 
en g é n é r a l pour les petits rongeurs q u i v ivent à 
l 'abr i de nos demeures. Toute fo i s , l ' on peut d i re 
que les campagnols on t aussi l eur saison d'a
m o u r et que cette saison comprend une par t ie 
de l 'h iver et le p r in temps . E n effet , c'est plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t d u m i l i e u de j anv ie r à la fin de 
j u i n que les sexes se recherchent ; c'est aussi 
durant cette p é r i o d e que l ' o n rencontre le plus 
de femelles en ges ta t ion, et que les jeunes se 
m o n t r e n t en plus g rand n o m b r e . I l n ' y a sous 
ce r a p p o r t aucune d i f f é r e n c e entre les i n d i v i d u s 
que Ton re t ien t capt i fs , dans de bonnes c o n d i 
t ions , et ceux q u i v iven t en p le ine l i b e r t é . 
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Deux couples de campagnol incer ta in , g a r d é s 
en e x p é r i e n c e pendant plus d 'un an , on t eu 
l ' un c i n q p o r t é e s , en quatre mois (du 24 f é v r i e r 
au 21 j u i n ) , l ' autre six p o r t é e s en c i n q mois (du 
8 d é c e m b r e au 12 m a i ) . Plusieurs autres cou
ples de campagnols vu lga i re , sou te r ra in , etc. , 
ont d o n n é à peu p r è s le m ê m e r é s u l t a t , c'est-
à - d i r e de quatre à c inq p o r t é e s dans les six 
premiers mois de l ' a n n é e , et deux ou t ro is au 
plus de j u i l l e t en j anv ie r . 

Une telle f a c u l t é g é n é r a t i v e , sans exemple 
p e u t - ê t r e dans l 'h i s to i re des M a m m i f è r e s , e x e r c é e 
u n grand nombre de fo is , en aussi peu de temps, 
a cer ta inement de quo i surprendre ; mais le f a i t , 
sans perdre de son i n t é r ê t , p a r a î t r a moins é t o n 
nant , si Ton veut c o n s i d é r e r que les campagnols 
ne portent que v ing t j ou r s et que l ' a l la i tement 
n'a que peu d ' inf luence sur les autres fonc t ions 
g é n i t a l e s , puisque souvent la femel le r e ç o i t de 
nouveau le m â l e quatre ou c inq jours a p r è s 
avoir mis bas. 

Lorsque la gestation touche à son te rme, la 
femel le et le m â l e creusent ord ina i rement à cô t é 
de Tune des galeries d u terr ier , et à quelques 
c e n t i m è t r e s seulement de p rofondeur , une loge 
p a r t i c u l i è r e qu ' i l s garnissent, comme la loge de 
repos, de br ins d'herbe grossiers à la p é r i p h é r i e , 
dé l i é s et t r è s - f i n e m e n t d é c o u p é s au centre. T o u 
tefois , du ran t la belle saison, les indiv idus é t ab l i s 
dans les prair ies , sur les bords des ruisseaux et 
des é t a n g s , quelle qu 'en soit l ' e s p è c e , ne f o n t pas 
tou jours l eu r n i d dans la terre ; assez f r é q u e m 
men t elles le construisent au m i l i e u d 'une é p a i s s e 
touf fe d'herbes, p a r m i les roseaux, l u i donnent 
une f o r m e s p h é r i q u e , et n 'y m é n a g e n t qu 'une 
ouver ture à laquelle aboutissent plusieurs des 
c o u l é e s p r a t i q u é e s dans les herbes. Quoique les 
m a t é r i a u x e m p l o y é s soient peu c o h é r e n t s de 
l eur na ture , i ls f o r m e n t cependant, lorsqu ' i ls 
sont c o o r d o n n é s et t a s sé s , une paro i aussi so
l ide que celle du n i d d u muscadin ou de la souris 
naine. 

L e nombre de peti ts n'est pas le m ê m e chez 
tous les campagnols : i l varie aussi, pour chaque 
e s p è c e , d'une p o r t é e à l ' aut re . Pour expl iquer 
l ' appa r i t ion de ces hordes innombrables don t 
on a de si f r é q u e n t s exemples, les auteurs ad
met ta ient que les campagnols , et no tamment 
l ' e s p è c e vu lga i re , met ta ien t bas j u s q u ' à douze 
pe t i t s ; c'est là une e x a g é r a t i o n . Les e spèces à 
h u i t mamelles ont ra rement plus de six peti ts , 
e t les e s p è c e s à quatre mamelles n 'en ont jamais 
plus de quat re . 

Les pet i ts naissent e n t i è r e m e n t nus, avec les 

p a u p i è r e s et les oreil les closes. De ces imperfec
t ions or iginel les , la c é c i t é est la d e r n i è r e à dispa
r a î t r e : le m é a t a u d i t i f s 'ouvre le c i n q u i è m e ou 
le s i x i è m e j o u r ; vers le t r o i s i è m e , quelques poils 
excessivement fins percent , su r tou t à la place 
qu 'occuperont les moustaches, et vers le sixième 
j o u r , la peau est e n t i è r e m e n t à couvert . Cepen
dant les p a u p i è r e s restent t ou jou r s s o u d é e s et ne 
commencen t à s 'ouvrir que neuf ou dix jours 
a p r è s la naissance. A v a n t qu ' i l s puissent y voir, 
les petits f o n t en t â t o n n a n t des excursions dans 
les galeries q u i c o m m u n i q u e n t avec la loge où 
ils sont n é s ; d é j à aussi ils s 'exercent à manger, 
quoique la m è r e les al lai te encore. 

Ce n'est que d u q u i n z i è m e au d i x - h u i t i è m e 
j o u r qu ' i l s cessent de te ter . 

Si Ton ne savait c o m b i e n l ' i n s t i n c t de conser
vat ion est d é v e l o p p é chez les ê t r e s q u i n 'ont pas 
la force en partage, les actes don t on est témoin, 
les m a n œ u v r e s auxquelles o n assiste lorsqu'une 
m è r e c ro i t ses peti ts m e n a c é s , é t o n n e r a i e n t à bon 
d ro i t . Chez les campagnols, la so l l ic i tude mater
nelle se t r a h i t alors par certains mouvements de 
t r é p i d a t i o n brusque, et f r é q u e n t s . A ce signal, 
q u i probablement est pour eux l ' indice d'un 
danger i m m i n e n t , les pet i ts , t r o p faibles encore 
pour f u i r , saisissent a u s s i t ô t avec leur bouche 
les t é t i n e s de leur nou r r i c e , s'y g re f fen t en quel
que sorte, et se laissent e n t r a î n e r l o i n d u n id sans 
faire r é s i s t a n c e . L e danger a - t - i l disparu, la 
m è r e les r a m è n e de la m ê m e m a n i è r e , et si, par 
cas f o r t u i t , l ' u n d'eux s'est d é t a c h é de la mamelle, 
elle va à sa recherche et le rappor te entre ses 
l èv r e s , à l ' exemple d 'une fou le d'autres mammi
f è r e s . Cet ins t inc t de conservat ion const i tue, sans 
cont red i t , le f a i t le plus c u r i e u x de l 'his toire des 
campagnols. 

Cependant la so l l ic i tude de la m è r e t iédi t , se 
conver t i t en i n d i f f é r e n c e à mesure que les petits 
peuvent se passer de ses soins. E n f i n v ien t le mo
m e n t o ù ceux-c i , a p r è s s ' ê t r é f o r m é s par cou
ples, abandonnent leurs parents , creusent un 
t e r r i e r n o n l o i n de ce lu i o ù i ls sont n é s et se l i 
v rent b i e n t ô t e u x - m ê m e s à l 'acte de la reproduc
t i o n . I ls sont aptes à engendrer et la p lupa r t en
gendrent r é e l l e m e n t u n mois et d e m i o u deux 
mois a p r è s la naissance, b i en avant qu ' i l s aient 
acquis l eu r comple t d é v e l o p p e m e n t . 

D o i t - o n ê t r e su rpr i s de la p r o m p t e et p rod i 
gieuse m u l t i p l i c a t i o n des campagnols , l o r s q u à 
cette p r é c o c e ap t i tude g é n é r a t i v e est j o i n t e 
f a c u l t é de p r o c r é e r à peu p r è s en toutes les saisons 
de T a n n é e , et le f â c h e u x p r i v i l è g e d 'avoir p l u 
sieurs p o r t é e s dans u n temps assez l i m i t é ? Que 
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l 'on suppose u n couple de campagnol vu lga i r e , 
produisant en quelques mois douze petits seule
ment, soit, en moyenne, quatre par gestation ; que 
les six couples que ces peti ts f o r m e r o n t , en ad
met tant u n nombre é g a l de m â l e s et de femelles, 
donnent e u x - m ê m e s t ro is p o r t é e s de quatre pe
t i ts , soit soixante et douze; que ceux-ci , s'accou-
plant à l eur tour , aient la m ê m e f é c o n d i t é , ce 
que les faits viennent conf i rmer , et l ' on comp
tera pour la t r o i s i è m e " g é n é r a t i o n , avant que 
T a n n é e soit é c o u l é e , plus de c inq cents i n d i 
vidus d ' âge , pour la p lupar t , à se reprodui re , et 
descendant d 'un seul couple. Que de mi l l i e r s n 'en 
compterait-on pas, s i , au l i eu d 'un couple u n i 
que, Ton supposait l 'existence s i m u l t a n é e sur le 
m ê m e terra in de quelques centaines de couples ! 
Ains i s 'expliquent, sans q u ' i l soit n é c e s s a i r e 
d ' e x a g é r e r , comme on Ta fa i t , le p r o d u i t des 
gestations, ces nombres p rod ig ieux de campa
gnols q u i on t é t é d é n o n c é s à diverses é p o q u e s . 
A i n s i s 'expliquent é g a l e m e n t ces migra t ions à la 
suite desquelles des c o n t r é e s o ù la p r é s e n c e de 
ces animaux é t a i t à peu p r è s nu l l e , ont é t é subi
tement envahies et d é v a s t é e s . 

Les migrat ions des campagnols on t l i e u , en 
effet , toutes les fois que par leur t r op grand 
nombre ils on t é p u i s é les ressources d 'une con
t r é e : la disette en est donc la cause pr inc ipa le . 
C'est a p r è s la ru ine d u Marais , qu'en 1801, le 
campagnol vulgaire se r é p a n d a i t dans d'autres 
c o n t r é e s de la V e n d é e , et se por ta i t des rives de 
la Lay vers la S è v r e - N a n t a i s e ; c'est aussi a p r è s 
avoir e x e r c é ses ravages dans quelques c o n t r é e s 
d u no rd de la France, qu 'en 1818, la m ê m e es
p è c e faisai t i r r u p t i o n , au commencement de 
T é t é , en Belg ique , et poussait de là ses excursions 
j u squ ' au n o r d de la Hol lande , o ù on la rencon
t r a i t vers les mois d ' a o û t et de septembre. Les 
innombrables l é g i o n s d ' un campagnol i n c o n n u , 
q u i envahissaient subi tement , en 1854, les en
virons d 'Hohennauth , en Moravie , sur une é t e n 
due d 'environ deux mi l l e s c a r r é s , venaient on 
ne sait d ' o ù , mais t r è s - p r o b a b l e m e n t d 'une con
t r é e don t ils avaient f a i t u n d é s e r t et q u i l eur 
é t a i t d é s o r m a i s i n h o s p i t a l i è r e . 

Ces d é p l a c e m e n t s , q u i rappel lent ceux des 
l emmings et q u i , p o u r certaines e s p è c e s , c o m m e 
le campagnol é c o n o m e , s ' é t e n d e n t parfois j u s 
q u ' à 25 d e g r é s de Test à l 'ouest, se f o n t t ou jou r s 
par bandes innombrables , q u i poussent d r o i t de
vant elles, sans qu 'aucun obstacle, pas m ê m e les 
fleuves les plus larges, les lacs, les bras de mer 
puissent les a r r ê t e r . A i n s i , d ' a p r è s H o u t t u y n , 
des t roupes d u campagnol vulgaire on t que lque-
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fois t r a v e r s é le Z u i d e r z é e à la nage, et B r u c h 
rapporte qu 'en 1822, cette e s p è c e passait le R h i n 
p r è s d 'Oppenheim : i l a l u i - m ê m e v u , en 1819, 
une de ses nombreuses cohortes f r a n c h i r le M e i n , 
à quelque distance d u vi l lage de Kos the im . 

L ' o n c ro i r a i t d i f f i c i l e m e n t que les campagnols 
aient p u r u i n e r des cantons entiers, au po in t de 
les rendre inhabi tables pour eux, si les exemples 
q u i en t é m o i g n e n t n 'abondaient . L ' o n comprend 
d 'ai l leurs que d'aussi petits an imaux puissent 
é p u i s e r les ressources d 'une c o n t r é e o ù ils sont 
t rop m u l t i p l i é s , lorsque Ton vo i t t ou t ce qu ' i l s 
d é t r u i s e n t sans n é c e s s i t é , i n d é p e n d a m m e n t , de 
ce qu ' i l s consomment . 

L a consommat ion j o u r n a l i è r e d ' un campa
gnol , d ' a p r è s des e x p é r i e n c e s faites sur des i n d i 
vidus captifs d ' e s p è c e s d i f f é r e n t e s , est en moyenne 
de 20 grammes, par c o n s é q u e n t de 7,300 g ram
mes pour T a n n é e e n t i è r e ; et encore, devons-
nous a jouter que cette moyenne varie selon que 
Ton n o u r r i t les an imaux avec des v é g é t a u x peu 
d é v e l o p p é s ou ayant pr is tou t l eu r accroissement: 
elle s 'é lève j u s q u ' à 30 grammes l o r s q u ' à des ca
rottes viei l les , à des tiges de luzerne ou de gra
m i n é e s b ien f o r m é e s , on substi tue des carottes 
nouvelles et petites et de jeunes pousses de l u 
zerne. 

Mais ce m ê m e campagnol , à l ' é t a t de nature , 
bu t ine bien au d e l à de ce q u i l u i est n é c e s s a i r e 
pour ses besoins actuels. Sans par ler des semen
ces, des graines, des racines q u ' i l entasse dans 
ses greniers et dont une bonne par t ie p o u r r i t 
sans u t i l i t é (1), ce q u ' i l d é v o r e des v é g é t a u x dont 
i l se n o u r r i t , n'est presque r i en en comparaison 
de ce q u ' i l n é g l i g e : i l coupe une t ige p r è s de la 
racine, l ' empor te , la ronge sur une é t e n d u e de 
quelques c e n t i m è t r e s à p a r t i r de la section et 
l 'abandonne pour aller en r ecue i l l i r une autre, et 
ainsi successivement j u s q u ' à ce q u ' i l soit r epu . 
E n sorte que les restes don t l ' a n i m a l f a i t l i t i è r e , 

(0 Si minime que soit la quantité de substances que les 
campagnols emmagasinent, i l y aurait cependant lieu d'en 
tenir compte, pour apprécier l'étendue de leurs dégâts. 
D'ailleurs, si ce que l'on rapporte du campagnol économe 
est vrai, cette espèce- entasserait quelquefois, dans les 
divers compartiments de son terrier, jusqu'à 15 ki lo
grammes de bulbes et de racines de Phlomis tuberosa, de 
Polygonum bistorta et viviparum, de Poterium sanguisorba. 
Nous avons nous-méme retiré d'un des magasins du 
campagnol incertain près de 2 kilogrammes de bulbes de 
plusieurs liliacées. Dans d'autres magasins moins abon
damment pourvus, nous avons rencontré, mêlés à ces 
bulbes, une assez grande quantité de racines tubercu
leuses de la renoncule ficaire ou petite chélidoine, des 
racines de trèfle, de luzerne, de sarriette des champs, 
coupées par fragments de 2 à 3 centimètres. 
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soit à l 'une des e n t r é e s du te r r ie r , soit sur u n 
po in t des c o u l é e s qu i s'y rendent, sont plus con
s i d é r a b l e s que ce q u ' i l a r é e l l e m e n t c o n s o m m é . 
Mais supposons que ces restes n ' é g a l e n t que la 
m o i t i é de ce q u i a pa s sé dans l ' a l imen ta t i on , et 
nous arriverons encore à constater que les v é g é 
taux annuel lement d é t r u i t s par u n seul campa
gnol r e p r é s e n t e n t u n poids de p r è s de 11 k i l o 
grammes (10,930 grammes) . 

Comprend-on maintenant que plusieurs m i l 
liers de campagnols puissent f a i r e , m ê m e en 
peu de temps, une ru ine c o m p l è t e de la p ra i r ie 
a r t i f i c ie l l e ou na ture l le , de Temblavure , d u pota
ger, etc., o ù i ls se seront é t a b l i s ? Heureusement, 
l eur t rop grande m u l t i p l i c a t i o n est souvent a r r ê 
t é e par les i n t e m p é r i e s des saisons; heureuse
m e n t aussi des agents destructeurs, des ennemis 
naturels a c h a r n é s à leur poursui te , en d i m i n u e n t 
notablement le nombre . 

Le plus grand ennemi des campagnols, ce lu i 
qu i en d é t r u i t le plus , parce q u ' i l a t ou t i n t é r ê t à 
le fa i re , est l ' h o m m e . L 'eau est a p r è s l ' h o m m e 
l 'agent le plus redoutable pour eux. Les inonda
tions q u i surviennent à la suite de pluies abon
dantes en f o n t p é r i r un grand nombre dans leurs 
terr iers , et chassent au l o i n ceux q u i ont p u se 
sauver. Les f ro ids intenses et durables q u i g è l e n t 
la terre à une certaine p rofondeur , n ' en f o n t pas 
moins d i s p a r a î t r e . E n f i n les chats, les belettes, 
les renards, les buses, les cresserelles, tous nos 
oiseaux de proie nocturnes , le scops e x c e p t é , 
l ' œ d i c n è m e m ê m e , les serpents, en d é t r u i s e n t 
aussi leur bonne par t (1) : e u x - m ê m e s s'entre-
tuen t parfois . 

S ' i l est v ra i , comme l'a a v a n c é B u f f o n , que la 
d u r é e de la vie des m a m m i f è r e s soit à peu p r è s 
sept fois plus c o n s i d é r a b l e que celle d u d é v e l o p 
pement complet de leur corps, les campagnols 
qu i ne p é r i s s e n t pas par accident ou q u i ne suc-
ï o m b e n t pas sous la dent d 'un ennemi , ne d o i 
vent pas at teindre la f i n de la t r o i s i è m e a n n é e ; 
car, t ro is mois et d e m i ou quatre mois a p r è s la 

(1) De tous ces ennemis naturels, ceux qui, par leurs 
chasses de tous les jours, deviennent nos plus grands 
auxiliaires pour la destruction des campagnols, sont sans 
contredit les oiseaux de proie, et notamment les espèces 
nocturnes qui vivent exclusivement aux dépens des petits 
rongeurs. Ces oiseaux, auxquels nous devrions accorder 
toute notre protection, sont au contraire ceux que la loi 
proscrit et permet d'abattre en tout temps, parce qu'on 
les considère comme grands déprédateurs de gibier. Pour 
hâter leur disparition, tels et tels préfets ont même donné 
une prime pour chaque oiseau tué. N'était-ce pas agir 
contre l'intérêt général, à la satisfaction de quelques intérêts 
particuliers? 

naissance ils on t d é j à acquis t o u t leur accroisse
m e n t . Pour é l u c i d e r une pare i l le question les 
faits f o n t na tu re l l ement d é f a u t ; toutefois , des 
observations faites sur des i n d i v i d u s captifs , ten
draient à fa i re supposer que les campagnols ne 
vivent r é e l l e m e n t pas longtemps : o n ne peut 
conserver au d e l à de t rente moi s ceux que l'on 
é l è v e . 

Cette cour te existence des campagnols ne se
rait-elle pas, en par t ie , la ra ison de l eu r dispari
t i on presque aussi subite que leur appar i t ion , à 
certaines é p o q u e s , p a r a î t p r o m p t e ? I l suffirait , 
en effet , de deux a n n é e s peu favorables à leur 
m u l t i p l i c a t i o n pour q u ' u n canton en f û t p u r g é à 
quelques couples p r è s . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les campagnols n'of
f r e n t aucune compensat ion p o u r le m a l qu'ils 
fon t : n i l eu r chair n i l eu r f o u r r u r e ne nous sont 
d'aucune u t i l i t é . Dans quelques c o n t r é e s de la 
S i b é r i e , de l 'Espagne, de la France , de l ' I talie, 
les grandes e s p è c e s servent cependant à la nour
r i t u r e de l ' h o m m e . L a cha i r de ces espèces est 
m ê m e , p a r a î t - i l , t r è s - d é l i c a t e et de f o r t bon 
g o û t ; aussi t r ouve - t -on dans la Provence, le Lan
guedoc, le Rouss i l lon , des personnes q u i fon t une 
chasse assidue aux campagnols aquatiques uni
quement p o u r les manger . Ce n'est d u reste pas 
d ' a u j o u r d ' h u i que l ' o n se l i v r e r a i t chez nous à 
une pare i l le chasse, car le natura l is te Jonston, 
q u i é c r i v a i t en 1657, rappor te d ' a p r è s des auteurs 
a n t é r i e u r s à l u i que « dans quelques c o n t r é e s de 
la France, on mange le rat d'eau, » c ' e s t - à -d i r e 
l ' u n de nos grands campagnols . 

Le genre campagnol, même en n'y admettant 
que les e s p è c e s sur lesquelles i l n ' y a pas de dou
tes à conserver, est u n des plus r iches après 
ce lu i que f o r m e n t les rats. On a e s s a y é de le di
viser en plusieurs sous-genres, b a s é s celui-c i sur 
la f o r m e des mola i res à l ' â g e adu l t e , c e l u i - l à sur 
la b r i è v e t é des orei l les , cet autre sur les habitu
des aquatiques ; mais ces c a r a c t è r e s on t r ée l l e 
men t t r o p peu d ' impor t ance p o u r devenir géné
riques et pour ra ien t t o u t au p l û s servir à grouper 
les e s p è c e s selon leurs a f f i n i t é s . Une division 
é t a b l i e sur le nombre des mamel les serait peut-
ê t r e plus na tu re l l e : nous l 'adopterons pour les 
quelques e s p è c e s dont nous croyons devoir faire 
la descr ip t ion . 
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Fig. 56. Le Campagnol amphibie. 

1» Campagnols pourvus de huit mamelles. 

LE CAMPAGNOL AMPHIBIE — ARVICOLA 
AMPHIBIUS. 

Lie Wasserratte, The Water Rat ou Waier Vole. 

Les campagnols aquatiques, connus depuis des 
s i èc le s sous le n o m vulga i re et co l l ec t i f de rats 
d'eau, son tencoreau jourd 'hu ipour lesna tu ra l i s t es 
u n sujet de discussion : les uns ne reconnaissent 
qu 'une e s p è c e , dont le campagnol de Musignano 
o u des t ruc teur , le campagnol terrestre ou 
Schermaus, et le campagnol mon t i co le ne seraient 
que des formes secondaires ou locales; tandis 
que d'autres voient dans ces diverses formes au
tant d ' e s p è c e s o u t ou t au moins de races locales 
constantes. 

A l ' except ion d u dern ie r q u i ne saurait en au
cune f a ç o n ê t r e c o n f o n d u , les t ro is autres ont , 
en effet , entre eux beaucoup de c o n f o r m i t é s ; 
tou te fo is on ne peut n ier qu ' i l s ne p r é s e n t e n t des 
d i f f é r e n c e s assez c a r a c t é r i s t i q u e s , tant sous le 
rappor t de la t a i l l e que de la f o r m e d u c r â n e et 
de la colora t ion d u pelage. E n v o i c i , d u reste, la 
descr ip t ion sommai re . 

BREHM. 

LE CAMPAGNOL AMPHIBIE PROPREMENT DIT — 

ARVICOLA AMPH1B1VS. 

Lie Wasserratte, The Water Rat ou Water Vole. 

Caractères. — Il a de 29 à 30 cent, de longueur 
totale, sur lesquels 10 à il cent, appar t iennent 
à la queue (fig. 36). I l est d ' un b r u n f e r r u g i n e u x 
sombre en dessus, avec la croUpe m é l a n g é e de 
nombreux poils n o i r â t r e s , roides et beaucoup 
plus longs que les poils ordinaires ; d ' u n b r u n 
r o u x sur les c ô t é s du corps ; d ' un c e n d r é f o n c é 
plus ou moins g l a c é de fauve ou de j a u n â t r e sur 
le ventre ; ses pieds sont d ' un gris n o i r â t r e , et sa 
queue, d 'un b r u n n o i r â t r e en dessus, est d 'un gris 
f o n c é en dessous. L a b o î t e c r â n i e n n e est m é d i o 
crement d é v e l o p p é e ; le museau est m i n c e ; les os 
du nez é t r o i t s et se t e rminan t presque en poin te 
en a r r i è r e , s o n t t r è s - d é b o r d é s sur les c ô t é s par les 
os inc is i f s , enf in le t r o u occ ip i ta l a son d i a m è t r e 
transverse moins grand que son d i a m è t r e ver t i ca l . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
habite une grande par t ie de l 'Europe occiden
tale et p a r a î t manquer à l ' I r l ande . E l l e a é t é 
o b s e r v é e jusqu 'en S i b é r i e . 

LE CAMPAGNOL DE MUSIGNANO OU DESTRUCTEUR — 
ARVICOLA MUSIGNANI. 

Caractères. — Un peu plus grand que le pré
c é d e n t , ce lu i -c i mesure j u s q u ' à 32 cent, dont 

I l — 117 
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12 appart iennent à la queue. Son corps est d 'un 
b r u n r o u s s â t r e , u n peu plus f o n c é en dessus que 
sur les c ô t é s , et d 'un c e n d r é lavé de j a u n â t r e 
en dessous, avec la gorge et la po i t r ine d 'un 
c e n d r é b l a n c h â t r e . Ses pieds sont c e n d r é s et sa 
queue, brune en dessus, est c e n d r é e en dessous. 
La bo î t e c r â n i e n n e est notablement plus longue 
et plus large que chez le campagnol amphib ie , 
le museau est plus é p a i s ; les os d u nez sont plus 
larges et moins d é b o r d é s , et le t r o u occ ip i ta l , 
plus vaste, a ses d i a m è t r e s é g a u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l remplace 
l ' e s p è c e p r é c é d e n t e dans une part ie de l ' I t a l i e et 
dans la Provence, v i t dans quelques loca l i t é s 
de la Bourgogne et des environs de Paris, et se 
t rouve aussi en Espagne et en Por tuga l . 

LE CAMPAGNOL TERRESTRE OU SCHERMAUS — 
ARVICOLA TERRE S TRIS. 

Caractères. — Il n'a que 23 à 23 cent, de 
long , sa queue comptan t pour 7 à 8 cent. Son 
pelage d i f f è r e t r è s - p e u de celui du campagnol 
amph ib ie sous le rappor t de la co lora t ion . Ses 
pieds sont g é n é r a l e m e n t plus n o i r â t r e s . Son 
c r â n e et sur tout son museau sont notablement 
plus courts que chez les deux p r é c é d e n t s , et ses 
incisives s u p é r i e u r e s sont bien plus proclives. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l habite les 
montagnes de la Suisse, d u Jura , de l 'Alsace et 
de l 'A l l emagne occidentale. 

Mœurs, habitudes et régime. — Soit que 
l ' on c o n s i d è r e les campagnols amphib ie , de M u -
signano et schermaus comme appartenant à la 
m ê m e e s p è c e , o u comme const i tuant autant d'es
p è c e s distinctes, tou jours est- i l que l eu r genre 
de vie , l eur r é g i m e ont de si grands rapports , 
que l 'h is to i re de l 'une est à peu de chose p r è s 
l 'h i s to i re des autres. L e schermaus aurai t peut-
ê t r e des habitudes u n peu moins aquatiques, et 
s ' é l ève ra i t plus hau t que ses c o n g é n è r e s , car on 
le t rouve j u s q u ' à \ ,300 m è t r e s au-dessus d u n i -
veau-de la mer . 

Ces t rois campagnols ont dans leur m a n i è r e 
de v ivre plus d 'un rappor t avec les taupes d 'un 
c ô t é , avec les ondatras et les divers rongeurs 
aquatiques de l 'autre . Les terr iers é t a b l i s p r è s de 
l 'eau sont t ou jou r s plus simples que ceux c reu
sés dans les j a rd ins o u les champs à sol plus sec. 
Dans le p r emie r cas, u n cou lo i r obl ique ar r ive à 
la chambre de repos, qu 'une couche m o l l e ta
pisse ; dans le second cas, l ' an imal se creuse u n 
cou lo i r q u i mesure parfois plusieurs centaines 

de pas ; i l rejet te des tas de t e r re , c o m m e le font 
les taupes, et é t a b l i t que lquefois sa demeure 
dans le plus grand de ces amas. L e plus souvent, 
ces couloirs sont presque à f l eu r de te r re , ja
mais i ls ne se t rouven t plus bas que les racines 
des plantes ; parfo is , m ê m e , i ls sont tellement 
superficiels que le sol en est s o u l e v é , et que, sur 
beaucoup de points , i ls sont à peine recouverts 
par une couche de te r re de 3 cent , d ' é p a i s s e u r . 
De pareils couloi rs sont na tu re l l emen t exposés à 
ê t r e souvent d é f o n c é s et, par suinte, à devenir 
imprat icables ; mais l ' a n i m a l les a b i e n t ô t r é p a 
r é s . Quelquefois , le c o u l o i r passe sous u n che
m i n ; dans ce cas, l ' o n comprend que les pas des 
p i é t o n s doivent f r é q u e m m e n t le d é g r a d e r . Mais 
l ' a n i m a l n 'en changera pas p o u r cela le t r a c é ; i l 
recommencera p l u t ô t cent fo is le m ê m e travail . 
Ces couloirs sont faciles à d i s t inguer de ceux des 
taupes ; les amas de te r re q u i existent sur leur 
t r a j e t sont plus i r r é g u l i e r s , c o m p o s é s de frag
ments de terre g r o s s i è r e ; i ls ne sont po in t dis
p o s é s en l igne d ro i t e , et ne restent j amais ouverts 
à la par t ie s u p é r i e u r e . 

Le m â l e habi te ce te r r ie r avec sa femel le , mais 
on ne t rouve que rarement plusieurs couples 
l ' u n p r è s de l ' au t re . Les campagnols aquatiques 
n 'on t pas une course t r è s - v i v e , ils creusent avec 
une t r è s - g r a n d e r a p i d i t é et nagent à merveil le ; 
la musaraigne d'eau, cependant, l eur est s u p é 
r i eu re dans cet exercice. Dans les endroi ts t ran
qui l les , on peut les vo i r de j o u r c o m m e de nuit , 
mais i ls sont t r è s - p r u d e n t s . Voient - i l s qu 'on les 
guette, ils se r é f u g i e n t dans l eu r t e r r i e r . On peut 
m i e u x les observer quand i ls c i r cu l en t au mi l ieu 
des roseaux. 

Les campagnols amphib ies semblent avoir sur
t o u t la vue et l ' o u ï e d é v e l o p p é e s . L e u r in t e l l i 
gence, quo ique assez b o r n é e , p a r a î t s u p é r i e u r e 
à celle des rats. I ls sont d 'un na tu re l t r è s - d o u x . 

I ls se nourr issent p r i nc ipa l emen t de v é g é t a u x , 
et deviennent parfois t r è s - n u i s i b l e s . L e schermaus 
sur tou t , l o r s q u ' i l s ' é t a b l i t dans les champs et 
dans les j a r d i n s , est' à redouter . Une fois , d 'a i l 
leurs , q u ' i l a envahi u n t e r r a i n , i l ne le qu i t t e sou
vent q u ' a p r è s avoi r m a n g é t o u t ce q u i s'y t rouve. 
^ « U n campagnol terrestre, raconte m o n p è r e , 

s é t a i t é t ab l i dans no t re j a r d i n . Sa demeure é ta i t 
dans u n c a r r é de choux , mais elle é t a i t si p r o 
fonde q u ' i l au ra i t f a l l u d é t r u i r e tou t le p l an t pour 
la d é c o u v r i r . Plusieurs couloi rs pa r t a i en t de la 
chambre pr inc ipa le , et aboutissaient à divers 
points d u j a r d i n . Quand t o u t é t a i t t r a n q u i l l e , le 
campagnol sortai t de son t r o u , coupa i t une feui l le 
de c h o u et a l l a i t la d é v o r e r dans sa demeure . I l 
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mangeait les racines des arbres, m ê m e celles 
q u i avaient une certaine é p a i s s e u r . J'avais f a i t 
greffer des roses blanches sur u n é g l a n t i e r , et, 
à ma grande j o i e , j ' avais v u cent c inquante- t ro is 
roses fleurir dans une seule a n n é e . Mais soudain 
la plante p é r i t , et, en la d é t e r r a n t , j e vis que les 
racines avaient é t é r o n g é e s presque e n t i è r e m e n t . 
Je laisse à penser combien ces d é g â t s m ' i r r i t è 
rent . At te indre le coupable n ' é t a i t pas chose 
faci le . Je le voyais b ien tous les jou r s , de la f e n ê 
t re , p i l le r mes plantations de c h o u x ; mais j ' é t a i s 
t rop l o i n pour le tuer, et, dès que q u e l q u ' u n se 
m o n t r a i t , i l disparaissait a u s s i t ô t . Ce ne f u t 
qu'au bout de quinze jours que j e parvins à le 
tuer de d e r r i è r e u n abr i é t a b l i dans ce bu t . Pen
dant ce temps, i l n 'avait pas moins s a c c a g é pres
que tout m o n j a r d i n . » 

Sur les bords des é t a n g s , les campagnols 
amphibies f o n t des d é g â t s d 'un autre genre, i ls 
m inen t les digues, q u i s'affaissent ensuite ou s ' é 
croulent sous l ' ac t ion des grandes eaux. I ls se 
nourrissent pr inc ipa lement de tiges et de racines 
de roseaux, qu ' i l s vont d é v o r e r sur une e s p è c e de 
table à manger. « Cette table, d i t m o n p è r e , q u i 
a beaucoup o b s e r v é les campagnols aquatiques, 
est p l a c é e sur des tiges de roseaux r e c o u r b é e s , à 
quelques c e n t i m è t r e s au-dessus de la surface de 
l 'eau. E l le est f o r m é e d 'une masse solide, é p a i s s e , 
d'herbes vertes, et a de 28 à 30 cent, de d i a m è t r e , 
la surface en est par fa i tement lisse; l ' an ima l s'en 
sert à la fois comme table à manger et comme 
l i t de repos. Dans l ' é t a n g de Renthendorf , les 
campagnols ne se nourrissaient , en é t é , que de t i 
ges de roseaux. I l s les coupaient au niveau de 
l 'eau, les prenaient dans leur bouche et les por-

j t a ien t j u s q u ' à la table la p lus voisine. L à , ils s'as
seyaient, saisissaient la t ige avec leurs pattes de 
devant, et la t i r a ien t à eux j u s q u ' à ce qu ' i l s a r r i 
vassent à la par t ie s u p é r i e u r e , succulente ; ils la 
tenaient alors sol idement et la mangeaient t o u t 
e n t i è r e . Avaient- i l s f i n i avec une t ige, i ls en r e 
cherchaient une autre, la t r a i t a i en t de m ê m e , et 
ainsi de suite, j u s q u ' à ce qu ' i ls fussent r a s s a s i é s . 
Pendant qu ' i l s sont ainsi o c c u p é s à prendre leur 
repas, les campagnols n ' a imen t pas à ê t r e d é r a n 
g é s . A p e r ç o i v e n t - i l s q u e l q u ' u n , m ê m e de l o i n , i ls 
sautent a u s s i t ô t dans l 'eau, p longent , et vont se 
cacher dans u n de leurs coulo i rs . Ont-i ls p u 
achever l eu r repas sans ê t r e distrai ts , i ls se re
posent sur leur table à manger . » 

L e campagnol amph ib ie ne se contente pas 
seulement de tiges de roseaux, i l mange encore 
des racines de toute e s p è c e , des herbes succu
lentes, d é s f r u i t s m ê m e . 
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Les schermaus se nourr issent de toutes sortes 
de l é g u m e s , et d é t r u i s e n t encore plus qu ' i l s ne 
consomment . « On a v u , d i t Blasius, ces an i 
m a u x d é t r u i r e plus de la m o i t i é d 'une moisson. 
I l s coupent les chaumes au niveau de la racine 
pour fa i re tomber les ép i s ; i ls g r i m p e n t sur les 
tiges de m a ï s pour en prendre les grains, sur les 
arbres et les espaliers pour en manger les f r u i t s . » 
On p r é t e n d aussi qu ' i ls ne d é d a i g n e n t pas une 
n o u r r i t u r e animale , qu ' i ls mangent des insectes 
aquatiques, des larves, des grenouil les , des pois
sons, des c r u s t a c é s , qu ' i l s rongent souvent des 
morceaux entiers des peaux que les tanneurs 
p longent dans l 'eau, et qu ' i l s mangent les œ u f s 
des oiseaux q u i n ichent à terre . 

E n au tomne, i ls agrandissent leur t e r r i e r , 
creusent une chambre de provisions et la re l i en t 
à l eu r ancienne demeure au moyen d ' u n cou lo i r . 
Ils remplissent cette chambre de pois, d 'oignons, 
de pommes de terre dont i ls se nourrissent à la 
f i n de l ' au tomne et au p r in temps . 

Lorsque le f r o i d est t r è s - i n t e n s e , i ls s'endor
ment , sans toutefois t o m b e r en l é t h a r g i e . T r è s -
rarement on vo i t la piste d ' un campagnol am
phib ie ou d 'un campagnol terrestre m a r q u é e sur 
la neige ; ce q u i d é m o n t r e qu ' i l s ne qu i t t en t pas 
leur t e r r i e r pendant les f r o i d s . Les fortes ge
lées leur sont nuisibles et en f o n t p é r i r u n g rand 
nombre . 

Les campagnols aquatiques se m u l t i p l i e n t t r è s -
rapidement . I l s me t ten t bas t rois ou quatre fois 
par an, dans u n n i d b ien m o l l e m e n t r e m b o u r r é , 
de deux à sept petits. Ce n i d est le plus g é n é r a 
lement à une certaine p ro fondeur ; on le t rouve 
par except ion, l ' é t é , dans des buissons é p a i s , à la 
surface d u s o l , et t r è s - r a r e m e n t dans les r o 
seaux. Blasius d i t y è n avoir v u u n . 

« C ' é t a i t à u n m è t r e au-dessus d u niveau de 
l 'eau et à trente pas du b o r d . L i é à t ro is tiges de 
roseaux, comme celui de la calamoherpe, i l avait 
une f o r m e s p h é r i q u e et é t a i t c o m p o s é de fines 
feui l les de g r a m i n é e s . U n t a m p o n de ces m ê m e s 
feui l les en bouchai t l ' e n t r é e ; son d i a m è t r e , à 
l ' e x t é r i e u r , é t a i t de 10 cent, et le v ide i n t é r i e u r 
mesurai t u n peu plus de 5 cent. I l contenait deux 
jeunes rats d'eau, à demi adultes, d 'un no i r de 
charbon. U n des deux parents é t a i t é g a l e m e n t 
n o i r ; i l avait a b a n d o n n é la place à m o n a r r i v é e , 
et avait s a u t é à l 'eau. I l nageait et p longeai t 
avec beaucoup d ' h a b i l e t é . L ' é t a n g ayant de 70 à 
80 cent, de p ro fondeur , les parents ne pouvaient 
a t te indre le n i d q u ' à la nage, et devaient ensuite 
g r i m p e r le l o n g des tiges de roseaux-. 

« L a s i tua t ion ord ina i re d u n i d des campagnols 
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amphibies en est toute d i f f é r e n t e ; ceux-ci avaient 
toute fac i l i t é pour é t ab l i r souterrainement le 
leur dans les champs ou les prairies avoisinantes, 
ou b ien encore sur le sol, dans les buissons q u i 
couvraient la digue de l ' é t a n g ; aussi j e ne sais 
comment m 'exp l iquer ce fa i t . J 'ai t r o u v é ce n i d 
par hasard, en f o u i l l a n t les roseaux pour d é c o u 
v r i r ce lu i de l 'effarvatte ; j amais j e n 'aurais eu 
l ' i dée de chercher à pare i l endro i t u n n i d de 
campagnol amphib ie . » 

Avant l 'accouplement, le m â l e et la femel le 
jouen t longtemps ensemble. L e m â l e sur tout se 
tourne et se re tourne dans l 'eau : on d i r a i t , à le 
voi r , q u ' i l est e n t r a î n é par u n t o u r b i l l o n . L a f e 
mel le le regarde avec une i n d i f f é r e n c e apparente, 
mais , quand i l a fini ses j eux , elle nage à c ô t é de 
l u i , et l 'accouplement a l i e u . 

L a m è r e soigne ses petits avec tendresse, et 
les d é f e n d en cas de danger. Quand elle ne t rouve 
pas u n n i d assez s û r , elle les prend dans sa bouche 
et les transporte dans u n autre endroi t , au t r a 
vers souvent de larges r i v i è r e s . Oub l i an t le dan
ger qu 'e l le cour t e l l e - m ê m e , elle se laisse quel
quefois prendre avec la ma in , mais on ne peut 
l u i enlever que d i f f i c i l emen t le pe t i t qu'el le porte 
dans sa gueule. « Lorsque les petits sont d é c o u 
verts par la charrue , d i t F i tz inger , et ne sont pas 
t u é s de suite, on voi t l a m è r e accour i r , chercher 
à les e n t r a î n e r dans une autre demeure, à les 
t rapsporter sous le buisson le plus vo is in . Les 
petits sont-ils m e n a c é s , elle les d é f e n d avec cou
rage, elle s ' é l a n c e sur les chiens, sur les chats, 
sur l ' homme l u i - m ê m e , et ses dents a i g u ë s fon t 
souvent de profondes morsures. A u bou t de t ro is 
semaines, elle les f a i t sor t i r au dehors, et, 
tandis qu ' i l s paissent le gazon, elle porte dans 
son te r r ie r de jeunes pousses d'herbes et des 
pois dont les petits sont t r è s - f r i a n d s . Ceux-ci 
commencent b i e n t ô t à s'exercer à creuser et ne 
tardent pas à devenir t r è s - n u i s i b l e s dans les 
champs et les j a rd ins . 

C a p t i v i t é . — Les campagnols amphibies ne 
sont pas des an imaux à t en i r en c a p t i v i t é ; i ls sont 
assez d é l i c a t s , r é c l a m e n t beaucoup de soins, et 
ne s 'apprivoisent j amais c o m p l è t e m e n t . 

LE CAMPAGNOL DES NEIGES — ARVICOLA NIVALIS. 

Die Schneemaus. 

Caractères.—Le campagnoldes neiges (fig. 57) 
est u n des plus i n t é r e s s a n t s d u genre à cause de 
son habi ta t . I l a 20 cent, de l ong , le corps en 
ayant 14 et la queue 6. Son pelage a deux cou 

leurs : le dos est g r i s -brun c la i r , p lus f o n c é le 
l o n g de la l igne m é d i a n e que sur les c ô t é s , et le 
vent re est b l a n c h â t r e . 

Cette e s p è c e o f f r e quelques v a r i é t é s locales 
constantes. L a f o r m e type a u n p o i l ro ide , gros
sier, gris r o u s s â t r e , avec la queue d ' u n gris rous-
s â t r e plus c la i r ; une aut re v a r i é t é , le campagnol 
à queue blanche, a le p o i l n o i r , gris-blanc, 
avec la queue blanche ; une t r o i s i è m e , le cam
pagnol des Alpes, a le p o i l n o i r , à reflets d'un 
roux a f f a i b l i , et l a queue grise. 

P e u t - ê t r e ne sont-ce l à , c o m m e o n le pense, 
que t ro is v a r i é t é s locales ; cependant i l se pour
r a i t aussi que chacune r e p r é s e n t â t une espèce 
i n d é p e n d a n t e ; nous n'avons pas assez de m a t é 
r i a u x p o u r pouvoi r nous p rononcer à ce sujet ; 
d u reste, elles paraissent avoir toutes le m ê m e 
genre de vie . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e Campagnol 
des neiges, selon Blasius, a, de toutes les espèces 
d u genre, l 'a i re de dispersion la moins grande,-
mais aussi la plus cur ieuse . On le t rouve dans 
toute l ' é t e n d u e de la c h a î n e des Alpes ; Selys le 
c i te dans les P y r é n é e s (1). Je ne sache pas que, 
dans les Alpes, on l ' a i t v u à mo ins de 1,000 mè
tres au-dessus d u niveau de la m e r ; à 1,300 mè
tres m ê m e , i l n'est pas encore abondant. A 
par t i r de cette a l t i tude , on le r encon t re j u s q u ' à 
la l i m i t e s u p é r i e u r e des v é g é t a u x . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t sur
tou t à la l i m i t e des neiges, et la d é p a s s e m ê m e 
pour al ler v is i ter les î l o t s recouverts de quelques 
rares plantes alpines que l ' o n t rouve sur les ver
sants e x p o s é s au sud, entre les champs de neige, 
là o ù pendant deux ou t rois mois , au plus , la cha
leur d u soleil peut u n peu fondre la couche de 
neige tou jou r s r e n o u v e l é e et me t t r e à n u quel
ques m è t r e s c a r r é s de t e r re . Dans ces vastes so
l i tudes , i l ne v i t pas seulement pendant le 
cou r t é t é des hautes r é g i o n s , mais i l supporte 
encore le l o n g et r i gou reux h ive r , car i l n ' é m i g r e 
pas. Quand les provis ions q u J i l a a m a s s é e s ne 
l u i suff isent pas, i l se creuse des coulo i rs sous 

(1) Si, comme le pensent quelques naturalistes, le cam
pagnol à queue blanche était identique au campagnol des 
neiges, l'espèce aurait une aire de dispersion plus grande 
que ne le pense Blasius. Non-seulement on la trouverait 
dans les Alpes et les Pyrénées, mais encore sur une zone 
qui s'étend de l'une à l'autre de ces chaînes de montagnes, 
en passant par le Languedoc et le Roussillon. En outre, 
son habitat aurait en altitude des limites très-variables, 

TU î î " " ' T 6 1 6 c a m P a S n ° l à queue blanche à 
1,500 mètres au-dessus du niveau de la mer, on le voit 
aussi sur les coteaux des environs de Montpellier et do 
Nîmes qui sont à peine à quelques centaines de mètres. 
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Fig. 57. Le Campagnol des neiges. 

la neige, pour r é c o l t e r des racines. A u c u n autre 
m a m m i f è r e ne le sui t dans ces parages é levés ; 
de temps à autre seulement une belette ou une 
h e r m i n e vont l ' y poursu ivre . 

L e campagnol des neiges n'est connu des na
turalistes que depuis quelques a n n é e s . Ch. Mar -
t i n s ( l ) , q u i le p remie r Ta d é c r i t , raconte comment 
i l en f i t l a d é c o u v e r t e en 1841, pendant une 
excurs ion au F a u l h o r n . 

« Cur ieux , d i t - i l , de comparer les c l imats que 
j 'avais é t u d i é s au Spi tzberg et en Laponie avec 
u n c l i m a t t o u t aussi r i gou reux , non plus à cause 
de sa l a t i tude , mais à raison de son é léva t ion 
au-dessus de l ' O c é a n , j e m ' é t a i s é t a b l i avec m o n 
a m i A . Bravais dans cet observatoire a é r i e n pen
dant les mois de j u i l l e t et d ' a o û t 1841 . Tandis 
que nous nous l iv r ions à nos e x p é r i e n c e s , nous 
apercevions souvent u n pe t i t a n i m a l passer r a 
p idement p r è s de nous, et se glisser f u r t i v e m e n t 
dans son te r r ie r . Nous r e m a r q u â m e s q u ' i l se t r o u 
vai t aussi dans Tauberge et se nourr issai t de p l a n 
tes alpines. A u p remie r abord , sa ressemblance 
avec la souris c o m m u n e nous fit c ro i re que cet 
h ô t e i ncommode avait suivi l ' h o m m e dans sa 
demeure sur le F a u l h o r n , comme i l a jadis t ra
versé les mers à b o r d des navires. Mais u n exa
men plus a t t en t i f me prouva que, l o i n d ' ê t r e une 
souris, c ' é t a i t une e s p è c e d u genre campagnol 
q u i avait é c h a p p é j u s q u ' i c i aux recherches des 
naturalistes. Je le d é s i g n a i sous le n o m de cam-

(1) Ch. Martins, Du Spitzberg au Sahara. Paris, 1866, 
p. 311. 

pagnol des neiges (Arvicola nivalis). Ce n'est pas 
la p r e m i è r e fois cependant que ce pe t i t an imal 
avait é t é r e m a r q u é par des voyageurs. E n 1811, 
le ma jo r Weiss, ayant d r e s s é au sommet d u 
Fau lho rn u n signal g é o d é s i q u e , d i t y avoir v u 
une e s p è c e de souris q u ' i l n 'avait j amais a p e r ç u e 
autre par t . Ce f a i t prouve que ce campagnol ha
b i ta i t le sommet d u F a u l h o r n avant qu 'on e û t 
b â t i Tauberge q u i date de 1832 ; mais o n Ta 
encore o b s e r v é ai l leurs dans les hautes Alpes . Les 
guides de M . Pictet l u i a s s u r è r e n t avoir t r o u v é 
des souris aux rochers des Grands-Mulets, à 
3,050 m è t r e s au-dessus de la mer . Ces souris .sont 
des ind iv idus de cette e s p è c e , q u i ressemblent, 
à s'y m é p r e n d r e , à la souris domestique. Or , les 
Grands-Mulets sont des rochers o ù Ton passe la 
n u i t en montan t au m o n t Blanc , a p r è s avoir 
m a r c h é pendant plusieurs heures sur la neige et 
sur la glace. A i n s i c'est dans cette î l e e n t o u r é e 
d 'un o c é a n de neige et o ù v é g è t e n t à peine que l 
ques plantes alpines, que de nombreuses g é n é 
rations de ces an imaux se sont reprodui tes . E n f i n , 
u n explorateur i n t r é p i d e des hautes Alpes , H u g i , 
a r e n c o n t r é ce m ê m e rongeur sur le Finster-
aa rhorn , à une hauteur de 3,900 m è t r e s au-des
sus de la mer . » 

A p r è s une ascension des plus p é n i b l e s , H u g i 
et ses compagnons de voyage, a r r i v é s à la F i n -
steraarhorn, se m i r e n t à chercher la hu t te qu ' y 
habi te , pendant Té té , un gardeur de c h è v r e s , pour 
s'en fa i re u n ab r i . « U n mon t i cu l e de neige 
nous l 'enseigna, d i t notre ha rd i g é o l o g u e , nous 
nous m î m e s à creuser. I l fa isai t n u i t d é j à de-
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puis longtemps lorsque nous d é c o u v r î m e s le 
t o i t . A par t i r de ce moment , l 'ouvrage se fit v i t e . 
Nous d é g a g e â m e s enf in la por te , et e n t r â m e s 
joyeux dans la hu t te ; une v ingta ine de cam
pagnols p r i r en t la f u i t e et ne paruren t n u l 
lement d i sposés à nous disputer l eu r de
meure , et nous en t u â m e s sept. » Blasius a 
o b s e r v é le campagnol des neiges sur les m o n t a 
gnes des environs de G h a m b é r y , au m o n t B lanc , 
à la Remina , à 4,000 m è t r e s au-dessus d u niveau 
de la mer , sur la c ime la plus é l evée d u pic L i n -
guard , dans la va l l ée s u p é r i e u r e de l 'E tz . « Dans 
les Alpes centrales, d i t - i l , j e n ' a i t r o u v é que la 
v a r i é t é grise, à poils grossiers. L a v a r i é t é blanche, 
à poils noirs , ne se t rouve, à ma connaissance, 
qu 'aux environs d ' In te r laken , et j e n ' a i r e n c o n t r é 
la v a r i é t é jaune fauve, que dans les Alpes cal 
caires d u nord-ouest de la c h a î n e des Alpes ba
varoises, dans le T y r o l septentr ional et dans le 
pays de Salzbourg. » 

Comment le campagnol des neiges v i t - i l dans 
sa patr ie pauvre et i n h o s p i t a l i è r e ? C'est ce q u i 
n'est pas encore par fa i tement c o n n u . On sait 
q u ' i l mange des herbes, des racines, des plan
tes alpines, du f o i n ; q u ' i l en amasse des p rov i 
sions, mais on comprend à peine de q u o i i l peut 
se n o u r r i r dans plusieurs endroits : i c i , i l ne 
t rouve qu'une seule e s p è c e de p lan te ; l à , toute 
nour r i tu re semble l u i fa i re d é f a u t . E n é t é , i l est 
à l ' ab r i du besoin, car i l visite alors les huttes 
et mange de t o u t ce q u ' i l y t rouve , à l ' except ion 
de la viande. 

I l se loge t a n t ô t dans des trous c r e u s é s en 
te r rg , t a n t ô t dans des amas de pierres ou dans 
des murs . Ses habitudes é t a n t en part ie d iurnes , 
on peut le prendre d u r a n t le j o u r dans les p i è g e s 
que l ' on place aux environs de sa demeure , ou 
m ê m e l 'assommer ou le t i r e r . L ' e f f r a i e - t -on , i l 
d i s p a r a î t entre les rochers ; mais i l ne tarde pas 
à r e p a r a î t r e . Lo r squ ' on fou i l l e son te r r ie r , on y 
t rouve d u f o i n , des chaumes, des racines de p i m -
prenel le , de gentiane et d'autres plantes alpines. 

L a femel le a deux p o r t é e s dans l ' é t é , de quatre 
à sept pet i t s . Blasius a t r o u v é encore des tou t 
jeunes à la fin de septembre. 

E n h iver , le campagnol des neiges descend 
u n peu , mais jamais j u s q u ' à la r é g i o n h a b i t é e . 
I l se n o u r r i t alors des provisions q u ' i l a amas
s é e s ; ne l u i suffisent-elles plus, i l ' se creuse 
des couloirs sous la neige, va de plante en plante, 
de racine en racine. I l t rouve ainsi , avec peine, 
sa n o u r r i t u r e quo t id ienne . 

LE CAMPAGNOL DES GRÈVES — ARVICOLA 
GLAEROLUS. 

Die Waldwùhlmaus. 

Caractères. — Le nom sous lequel nous dé
crivons cette e s p è c e , n'est pas le seul q u i l u i ait 
é t é d o n n é ; i l por te aussi ceux de campagnol des 
bois, campagnol fauve, campagnol roussâtre, etc. 

Ce j o l i pe t i t an ima l a de 14 à 15 cent, de lon
gueur totale , sur. lesquels 5 appar t iennent à la 
queue. I l a le dos b r u n - r o u x , les flancs gris, le 
ventre et les pattes blancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e Campagnol 
des g r è v e s est r é p a n d u sur une grande é t e n d u e 
de l 'Europe t e m p é r é e . 11 est c o m m u n en France, 
en Ang le t e r r e , en Hongr i e , en Moldav ie , en Al le 
magne, en Danemark et en Russie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le trouve 
dans les f o r ê t s , à la l i s i è r e des bois , dans les 
buissons, dans les parcs. I l v i t dans des trous 
c r e u s é s en terre , et s'y cons t ru i t u n n i d avec des 
herbes, des poi l s , d u duvet . 

Sa n o u r r i t u r e p r inc ipa le consiste en graines, en 
f r u i t s , tels que glands, c h â t a i g n e s , f a î n e s , et en 
racines savoureuses. Quand l ' h ive r est r igoureux, 
i l s'attaque à l ' é c o r c e des arbustes, et, dans l'oc
casion, d é v o r e ses semblables et les autres petits 
an imaux pr i s aux p i è g e s . E n 1813 et 1814, cette 
e s p è c e causa des d é g â t s c o n s i d é r a b l e s dans les 
f o r ê t s de l 'Ang le t e r r e , par sa t r o p grande m u l t i 
p l i ca t ion . E l l e d é t r u i s i t les jeunes plantations 
d ' u n à deux ans, don t elle rongeai t non-seulement 
l ' é c o r c e , mais aussi les racines, ce q u i amenait 
la perte des arbres. C'est au po in t que l 'admi
n i s t r a t ion d u t prendre des mesures s é r i e u s e s pour 
a r r ê t e r ces d é v a s t a t i o n s . 

On vo i t par fo is le campagnol des g r è v e s , dans 
la j o u r n é e , cou r i r p a r m i les herbes, sous les 
buissons, o u le l o n g des f o s s é s ; mais c'est surtout 
le soir q u ' i l sort de sa re t ra i te . Plus agile que 
ses c o n g é n è r e s , i l cour t , g r i m p e et saute pres
que aussi b ien qu 'une souris. I l n'est pas trop 
m é f i a n t . 

L a femel le a t ro is ou quatre p o r t é e s par an, 
chacune de quatre à six peti ts . Ceux -c i naissent 
nus et aveugles ; en six semaines i ls ont dé jà 
presque a t te in t la ta i l le de leurs parents . 

C a p t i v i t é . — Cet a n i m a l supporte t r è s - b i e n 
la c a p t i v i t é ; i l n'est pas t rop f a rouche , s'ap
privoise rap idement , se laisse caresser et les 
jeunes se laissent m ê m e prendre dans la m a i n ; 
mais les v ieux, quo ique doux et f ami l i e r s , cher
chent de temps en temps à m o r d r e . I l v i t e n 
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t r è s - b o n n e harmonie avec ses semblables ou 
avec ses c o n g é n è r e s . 

LE CAMPAGNOL AGRESTE — ARVICOLA AGRESTIS. 

Diè Erdmaus. 

Caractères. — Le campagnol agreste (fig. 58) 
a la tai l le du campagnol des g r è v e s , c ' e s t - à d i re 
14 cent, de longueur totale ; mais sa queue n'a 
que 4 cent. I l a le dos b r u n f o n c é , les flancs 
d 'un b r u n plus clair , le ventre et les pattes gr is-
blanc ; la queue, d 'un b r u n f o n c é à sa face su
p é r i e u r e , est d 'un gris blanc à sa face i n f é 
r ieure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Campa
gnol agreste habite le n o r d de l 'ancien c o n t i 
nent, la Scandinavie, le Danemark , la Grande-
Bretagne, la Belg ique , l 'Al lemagne d u N o r d et la 
France. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le t rouve 
dans les buissons, les f o r ê t s , à la l i s i è re des bois, 
dans les fo s sé s , sur les digues, assez f r é q u e m 
m e n t p r è s de l 'eau. D 'ord ina i re , on le rencontre 
par colonies, plus ou moins nombreuses. Blasius 
l 'a souvent v u é tab l i avec la musaraigne aquatique 
dans les nids de la poule d'eau. 

Son r é g i m e est sur tout v é g é t a l : i l se n o u r r i t 
de racines, d ' é c o r c e s , de f r u i t s . Ses mouvements 
sont t r è s - g a u c h e s , s a course n'est pas t r è s - r a p i d e , 
aussi peut-on le prendre fac i lement sur u n te r 
r a i n q u i ne l u i o f f re aucun refuge . I l n'est n u l 
l ement c r a i n t i f et se mont re souvent, de j o u r , à 
l ' e n t r é e de son te r r ie r . Son n i d est a r rondi et se 
t rouve presque à fleur de terre ; i l est p l a c é 
g é n é r a l e m e n t au-dessous d'une épa i s se touffe 
d'herbes. 

L a femel le me t bas trois o u quatre fois par an, 
de quatre à six peti ts , q u i croissent rap idement , 
et q u i , m ê m e tou t jeunes, ressemblent beaucoup 
à leurs parents. 

C a p t i v i t é . — I l est fac i le de conserver le 
campagnol agreste en c a p t i v i t é . I l v i t en bons 
rapports avec ses c o n g é n è r e s . « J 'a i eu, d i t 
Blasius, u n campagnol agreste, u n campagnol 
des bois et un campagnol des champs q u i h a b i 
taient la m ê m e cage. Ils s'y é t a i e n t f a i t chacun u n 
n i d qu ' i l s changeaient chaque j o u r , et dans le
quel i ls se re t i ra ient pour d o r m i r , ou pour se 
coucher quand quelque chose les ef f rayai t . I ls 
s'asseyaient hors d u n i d pour manger et pour 
se net toyer , et a imaient beaucoup à se chauf fe r 
au solei l . L e campagnol agreste paraissait ê t r e 
p lus noc tu rne que ses c o n g é n è r e s . I l coura i t 
encore , que les deux autres dormaien t depuis 

longtemps. Ceux-ci, cependant, se mont ra ien t 
aussi de temps à autre pendant la n u i t . Je n 'en 
ai v u aucun d o r m i r plusieurs heures sans se r é 
ve i l l e r . » 

LE CAMPAGNOL DES CHAMPS —ARVICOLA ARVALIS. 

Die Feldmaus, The Short-tailed Field Mouse. 

Caractères. — Le campagnol des champs ou 
campagnol vulgaire a de 12 à 14 cent, de long , 
sur lesquels 3 à 4 cent, appart iennent à la queue. 
I l a le dos b r u n j a u n â t r e , l e s flancs plus clairs , le 
ventre blanc ou d 'un blanc r o u x sale, les pattes 
blanches. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce pet i t a n i 
ma l habite toute l 'Europe centrale, une part ie 
de l 'Europe septentrionale, et l a par t ie occiden
tale de l 'Asie centrale et septentr ionale. E n Eu 
rope, on le t rouve jusque dans le n o r d de la 
Russie ; en Asie , i l a t te int la Perse au sud, l 'Ob 
à l'est. I l manque c o m p l è t e m e n t en Islande, en 
Ir lande, en Corse, en Sardaigne, en Sic i le , et dans 
le m i d i de la France o ù i l est r e m p l a c é par d 'au
tres e s p è c e s . I l appar t ient aux montagnes comme 
à la plaine q u ' i l p a r a î t cependant habi ter de p r é 
f é r e n c e . Dans les Alpes, i l monte j u s q u ' à 2,000 
m è t r e s au-dessus d u niveau de la mer . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l se t ien t 
su r tou t dans les endroits d é c o u v e r t s , dans 
les champs, les prair ies, rarement dans les c l a i 
r i è r e s et à la l i s i è re des f o r ê t s ; i l habi te i n 
d i f f é r e m m e n t les endroits secs, humides , et ma
r é c a g e u x . Les couloirs souterrains de son te r r ie r 
d é b o u c h e n t à l ' e x t é r i e u r par plusieurs ouver tu 
res, r e l i ée s les unes avec les autres par des sen
t ie r battus l é g è r e m e n t e x c a v é s . E n automne, i l 
se re t i re sous les meules de b l é , quelquefois 
dans les maisons, dans les granges, dans les é c u 
ries, sur tout dans les caves, et y v i t à la m a 
n i è r e des souris. E n hiver , i l se creuse de longs 
couloirs dans la neige. 

Le campagnol vulgaire est autant d iu rne que 
nocturne . On le vo i t hors de son t e r r i e r par la 
plus grande cha leur ; cependant i l s'y mont re plus 
f r é q u e m m e n t le m a t i n et le soir : i l redoute moins 
la s é c h e r e s s e que l ' h u m i d i t é , les a n n é e s p l u 
vieuses l u i sont fatales. 

Sa n o u r r i t u r e consiste p r inc ipa lemen t et pres
que exclusivement en substances v é g é t a l e s . 
Quand i l est dans u n champ nouvel lement ense
m e n c é , i l se n o u r r i t des grains con f i é s au sol . 
O r d i n a i r e m e n t , i l mange des herbes f r a î c h e s , 
des feuil les de g r a m i n é e s , de t r è f l e , de l uze rne , 
des racines, des f r u i t s , des baies, i l est t r è s -
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Fig. 58. Le Campagnol agreste. 

f r i a n d de f a î n e s , de no ix , de graines de diverses 
sortes, des raves, des carottes. Quand les c é r é a l e s 
commencent à m û r i r , les campagnolsdes champs 
coupent les chaumes p r è s de la racine, les r e n 
versent, en d é t a c h e n t les ép is qu ' i l s por ten t dans 
leurs terr iers . Pendant la moisson, i ls vont g la
ner à la suite des moissonneurs, mangent les 
grains r e s t é s entre les chaumes, ramassent les 
ép i s o u b l i é s et amassent des provisions pour 
l 'h iver . Dans les f o r ê t s , i ls recherchent les f r u i t s 
de l ' é g l a n t i e r , les baies de sureau, les f a î n e s , les 
glands, etc. 

Pendant les grands f ro ids , ils sortent peu de 
leurs terr iers et y v ivent aux d é p e n s des substan
ces qu ' i l s ont e n t a s s é e s dans leurs greniers. On 
a p u croire qu' i ls tombaient en l é t h a r g i e , mais i l 
n 'en est r i en : s i , l 'h iver , ils sont moins actifs que 
duran t les autres saisons, jamais ils ne do rmen t 
comme les lo i rs ou les marmot tes . 

L e campagnol vulgaire est u n des plus socia
bles d u genre. On le t rouve o rd ina i remen t par 
colonies et souvent par bandes innombrables , 
et dans ce cas leurs terr iers sont p l a c é s les uns 
à cô t é des autres. 

L e u r m u l t i p l i c a t i o n est extraordinaire : les f e 
melles n ' on t pas moins de six p o r t é e s dans l ' an

n é e , et, c o m m e nous l'avons v u plus haut , les pe
ti ts sont d é j à aptes à se r ep rodu i r e à l 'âge de 
deux mois . Auss i , ce campagnol es t - i l de tous 
le plus nu is ib le . C'est l u i q u i maintes fois a dé 
t r u i t , sur une grande é t e n d u e , les moissons, les 
plantat ions d'arbres. « Qui ne les a pas vus dans 
ces circonstances, d i t Blasius, se figurera d i f f i c i 
lement en quelles q u a n t i t é s i ls apparaissent dans 
les champs et dans les f o r ê t s ; souvent ils se mon
t rent dans une l o c a l i t é , sans q u ' o n a i t r e m a r q u é 
une augmenta t ion progressive, i ls paraissent sor
t i r d é t e r r e comme par enchantement . Ordinai 
rement , le nombre croissant des buses dans un 
canton peut fa i re p r é v o i r , plusieurs semaines à 
l 'avance, cette grande m u l t i p l i c a t i o n des cam
pagnols. 

« Cette plaie a f r a p p é plus ieurs fois les pays du 
Bas-Rhin dans ces v i n g t d e r n i è r e s a n n é e s . L e sol, 
dans certains endroi ts , é t a i t t e l l emen t s i l lonné 
de couloirs , q u ' o n ne pouvai t y poser le p ied sans 
couvr i r u n t r o u , et entre les t rous , se t rouvaient 
des sentiers profonds , i nnombrab les . T o u t , pen
dant le j o u r m ê m e , é t a i t couver t de campagnols 
q u i couraient sans cra inte de c ô t é et d 'autre. 
S approcha i t -on , s ix, h u i t , d i x se p r é c i p i t a i e n t 
vers un de ces t rous , et se boucha ien t m u t u e l l e -
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Fig. 59. Le Campagnol économe. Fig. 60. Le Campagnol souterrain. 

men t le passage. I l n ' é t a i t pas d i f f i c i l e d'en tuer 
alors plusieurs d 'un seul coup de b â t o n . Tous 
ces campagnols, quoique de peti te ta i l l e , parais
saient robustes et b ien por tan t s ; la masse é t a i t 
c o m p o s é e de jeunes. Tro i s semaines plus t a r d , 
je r e tourna i au m ê m e endroi t . Les campagnols 
é t a i e n t encore plus nombreux , mais ils parais
saient malades. Beaucoup é t a i e n t couverts de 
chancres et d ' u l c è r e s , occupant quelquefois t ou t 
le corps ; chez d'autres, la peau é t a i t si l â c h e 
et si m ince , qu 'on ne pouvai t la toucher sans 
la d é c h i r e r . Quatre semaines plus t a r d , ils avaient 
tous d i sparu . Mais les couloirs , les t rous vides 
causaient une impress ion plus d é s a g r é a b l e en
core que lorsqu ' i ls é t a i e n t p e u p l é s . On aurai t d i t 
que tou te une g é n é r a t i o n avait d isparu comme 
par u n pouvoi r mag ique . Beaucoup sans doute 
avaient s u c c o m b é à la maladie ; beaucoup 
s ' é t a i e n t e n t r e - d é v o r é s , et on par la i t de bandes 
innombrables qui -avaient t r a v e r s é le R h i n à la 
nage. Cependant, nu l l e par t dans les environs on 
ne remarqua une m u l t i p l i c a t i o n ex t raord ina i re 
de ces a n i m a u x ; i ls ne se mont ra ien t plus sur 
aucun p o i n t . L a nature doi t avoir é v i d e m m e n t un 
moyen d ' a r r ê t e r cette t r o p grande f é c o n d i t é . L a 
chaude t e m p é r a t u r e de l ' au tomne paraissait , 
dans ce cas, avoir f a v o r i s é leur d é v e l o p p e m e n t . » 

Pour donner une i d é e d u nombre de campagnols 
vulgaires q u i peuvent a p p a r a î t r e ainsi dans une 
l o c a l i t é , nous avons d é j à p a r l é , en faisant l 'h is to i re 
g é n é r a l e deces rongeurs , de t o u t ce q u i f u t t u é , 
en 1817,1818 et 1822, dans le b o u r g d 'Offenbach, 

BREHÏÏ. 

dans le d u c h é de Saxe-Gotha, dans les d is t r ic ts 
de Nidda et de Putzbach, et dans le canton de 
Saverne; vo i c i deux autres exemples : nous e m 
pruntons le p remie r à Lenz. « D a n s l ' au tomne de 
1856, d i t - i l , i l y eut tant de campagnols que sur 
une é t e n d u e de quatre lieues, entre E r f u r t h et 
Gotha, 12,000 arpents duren t ê t r e l a b o u r é s de 
nouveau. Dans une grande p r o p r i é t é p r è s de 
Breslau, on en p r i t 200,000 q u i f u r e n t l ivrés à la 
fabr ique d'engrais de Breslau, laquel le les payait 
à raison de u n p f e n n i g (environ u n cent ime) la 
douzaine. Quelques paysans en l i v r è r e n t de 
1,400 à 1,500 par j o u r . » 

Pendant l ' é té de 1861 , on p r i t 409,523 campa
gnols aux environs d ' A l s h e i m , dans la Hesse-
R h é n a n e ; la caisse de la eommune paya 2,593 flo
r ins (5,556 francs) de p r imes . Plusieurs f ami l l e s 
g a g n è r e n t ainsi 50, 60 florins (110, 130 f rancs) 
et plus ; u n i n d i v i d u m ê m e dont les enfants 
avaient g a g n é de l a sorte 142 florins (environ 
300 f r ancs ) , avec cette somme acheta u n champ, 
auquel i l donna le n o m de Mâuseàckerchen, c'est-
à - d i r e champ des souris (campagnols). 

Moyens de d e s t r u c t i o n . — L ' h o m m e seul est 
impuissant contre ces petits an imaux , lorsque 
l eu r m u l t i p l i c a t i o n est e x t r ê m e ; tous les moyens 
de des t ruc t ion q u ' i l emploie sont alors i n s u f f i 
sants, et i l a besoin que les m a m m i f è r e s et les 
oiseaux carnassiers, q u i l u i sont si u t i les , et q u ' i l 
t ra i te cependant en ennemis, l u i v iennent en 
aide. Mais ses plus grands auxi l ia i res dans ces 
circonstances sont, c o m m e nous l 'avons d i t , les 
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i n c l é m e n c e s d u c ie l , les grandes pluies, les for
tes et longues ge l ées . 

Pour en d é b a r r a s s e r u n t e r r a in envahi , on a 
c o n s e i l l é , lorsque le sol le permet , de creuser 
des trous de 60 cent, de p rofondeur , de 10 à 
15 cent, de d i a m è t r e ; les campagnols dans leurs 
courses y tombent , ne peuvent plus en sor t i r et 
on peut f ac i l ement les y tuer ; souvent m ê m e ils 
s ' e n t r e - d é v o r e n t . L a char rue a é t é aussi e m p l o y é e 
comme moyen de des t ruc t ion . Pendant q u ' u n 
laboureur trace des sil lons dans le champ i n f e s t é , 
des enfants, a r m é s de h â t o n s , le suivent et t uen t 
les campagnols que le soc me t à d é c o u v e r t . On em
ploie encore contre ces an imaux les fumiga t ions , 
les grains e m p o i s o n n é s , les solutions de noix vo-
m i q u e , les engins de toutes sortes ; en u n mo t , 
on met en usage tou t ce q u i est capable, s inon de 
les fa i re d i s p a r a î t r e e n t i è r e m e n t , d u moins d'en 
d i m i n u e r le n o m b r e . 

Les animaux domestiques deviennent aussi 
d 'ut i les agents d ' ex te rmina t ion . Les cochons que 
l ' on f a i t p â t u r e r dans les champs, a p r è s la r é c o l t e , 
r e n d e n t d é j à d ' e x c e l l e n t s s e r v i c e s ; ils ne s'y nour
rissent g u è r e que de campagnols ; d ' un autre 
c ô t é , ils cont r ibuent à é l o i g n e r ceux qu ' i l s ne peu
vent at teindre en bouleversant l eu r demeure. 
Des gr i f fons bien d r e s s é s sont encore de bons 
auxil iaires. I ls chassent ces an imaux par plais i r , 
avec une ardeur sans exemple, les d é t e r r e n t , les 
saisissent à la nuque, les é t r a n g l e n t et les aban
donnent ensuite. Mais les v é r i t a b l e s ennemis d u 
campagnol vulgaire , aussi b ien que de tous ses 
c o n g é n è r e s , sont le putois , la belette, la fou ine , 
le chat, les h iboux et sur tout les buses. L a quan
t i t é de campagnols que ces d e r n i è r e s d é t r u i s e n t 
est incroyable. Blasius en a d i s s é q u é q u i avaient 
t ren te rongeurs dans l 'estomac; et ce repas n'est 
p o u r elles, si nous pouvons ainsi d i re , qu ' un d é 
j euner : au bout de quelques heures, la buse a 
t o u t d i g é r é et recommence sa poursui te . Les 
p r o p r i é t a i r e s in te l l igents doivent par c o n s é q u e n t 
p r o t é g e r ces an imaux et fac i l i t e r leur chasse. Le 
comte Paleske a f a i t é t a b l i r dans tous ses champs 
de hautes perches avec u n appu i transversal au 
haut . Cet exemple m é r i t e d ' ê t r e su iv i , j e ne peux 
assez le conseil ler . Ce sont là des perchoirs ex
cellents pour les oiseaux de proie , et on les y 
vo i t presque cont inue l lement à l ' a f fû t . Quiconque 
se donnera la peine d'observer la buse, verra 
qu 'un campagnol n ' é c h a p p e que d i f f i c i l e m e n t à 
ses yeux p e r ç a n t s , et q u ' i l est perdu dès q u ' i l se 
r isque hors de son t r o u . 

LE CAMPAGNOL ÉCONOME —ÂRVICOLJ OECONOMUS. 

Die sibirische Wurzelmaus. 

Caractères. — Le campagnol économe (fig. 59) 
a env i ron 12 cent, de l o n g , sur lesquels 3 cent, ap
par t iennent à la queue. I l a le dos b run- j aune 
c la i r , le ventre gr is , la queue b r u n e à sa face su
p é r i e u r e , blanche à sa face i n f é r i e u r e . I l se dis
t ingue d u campagnol o rd ina i re par sa t ê t e plus 
cour te , ses yeux plus pet i ts , ses oreil les moins 
saillantes et presque c a c h é e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e campa
gno l é c o n o m e n'a encore é t é s i g n a l é qu'en S ibé 
r i e . On l ' y t rouve dans tous les l i eux en plaine, 
depuis l ' O b i j u squ ' au Kamtscha tka . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Pallas et 
Stel ler nous ont d o n n é une h i s to i re t r è s - i n t é 
ressante des m œ u r s de cet a n i m a l . I ls nous 
apprennent q u ' o n le rencont re souvent en t r è s -
grand nombre , et que les habi tants des con t rées 
peu f o r t u n é e s o ù i l v i t le regardent comme un 
bienfa i teur . A l ' inverse d u campagnol de nos 
c o n t r é e s , i l t ravai l le p o u r le b i en de l 'homme. 
I l se creuse des condui ts souterrains, q u i abou
tissent à u n n i d p r o f o n d , r o n d , d ' u n pied de 
d i a m è t r e , et q u i c o m m u n i q u e avec une ou p lu 
sieurs chambres à provis ions t r è s - s p a c i e u s e s . Le 
n i d est r e m b o u r r é avec diverses substances vé
g é t a l e s ; c'est là que l ' an imal do r t , que la femelle 
met bas ses peti ts , et les autres compar t iments 
sont des greniers q u ' i l r e m p l i t de racines de toute 
e s p è c e . 

« On a peine à comprendre , d i t Pallas, com
ment d'aussi peti ts an imaux peuvent d é t e r r e r et 
amasser une te l le q u a n t i t é de racines. On en 
t rouve souvent de 8 à 10 l ivres dans une seule 
chambre , et par fo is à u n n i d correspondent trois 
ou quatre chambres pa re i l l emen t rempl ies . Ces 
rongeurs von t souvent t r è s - l o i n p o u r chercher 
leurs provisions ; i ls creusent de pet i ts fossés 
dans les gazons, a r rachent les racines, les net
toient avec le plus g rand soin sur place, les cou
pent par morceaux longs de t ro is pouces et les 
t ransportent dans leurs demeures . Pour les faire 
ar r iver j u s q u ' à la chambre q u i l eur est d e s t i n é e , 
ils les t r a î n e n t le l o n g des sentiers et dans les 
galeries souterra ines , en m a r c h a n t à reculons. 

« N u l l e pa r t cet a n i m a l n'est aussi u t i l e à 
l ' h o m m e que dans la Daourie et dans d'autres r é 
gions de la S i b é r i e o r i e n t a l e . Les i n d i g è n e s ne cu l 
t ivent pas la te r re ; i ls se compor t en t vis-à-vis de ces 
animaux, comme les seigneurs v i s - à - v i s de leurs 
serfs. E n automne, lorsque les chambres de p ro-
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visions sont rempl ies , ils les d é c o u v r e n t , c h o i 
sissent p a r m i les racines q u i y sont e n t a s s é e s 
celles q u i sont comestibles, et s'en nourrissent 
pendant tou t l 'h iver . Ce qu ' i l s laissent, les porcs 
sauvages le d é t e r r e n t , et le mangent avec les 
campagnols. » 

Ces animaux accomplissent des migra t ions 
curieuses, au grand chagr in des i n d i g è n e s . I l s 
partent souvent au pr in temps , se d i r i gen t vers 
l'ouest, marchant tou jours en l igne droi te , t ra
versant les fleuves et les montagnes. Des mi l l i e r s 
d ' individus se noient et sont d é v o r é s par les pois
sons et les canards ; d'autres, en q u a n t i t é plus 
cons idé rab le encore , deviennent la proie des 
zibelines et des renards q u i suivent ces carava
nes. A p r è s avoir t r a v e r s é une r i v i è r e , assez f r é 
quemment i ls se couchent é p u i s é s sur la r ive 
qu' i ls viennent d 'at teindre, et a p r è s s'y ê t r e r e 
posés quelque temps, ils cont inuent leur rou te . 
I l s marchent souvent deux heures sans s ' a r r ê t e r . 
A p r è s s ' ê t r e ainsi a v a n c é s jusqu 'aux environs de 
Penschina, i ls se d i r igent vers le sud, et ar r ivent 
à Ochota au m i l i e u de j u i l l e t . I ls reviennent o rd i 
na i rement au Kamtschatka en octobre, a p r è s 
avoir accompl i u n voyage c o n s i d é r a b l e eu é g a r d 
à leur peti te t a i l l e . Les Kamtschadales disent que 
le d é p a r t de ces campagnols annonce une a n n é e 
humide , et i ls le voient a r r iver avec d é p l a i s i r ; 
c'est avec j o i e , au cont ra i re , qu ' i l s saluent leur 
r e tou r . 

Nous ne savons r i e n de leur r ep roduc t ion : 
l eu r f é c o n d i t é , dans tous les cas, doi t ê t r e t r è s -
grande, si nous en jugeons par les bandes que 
l 'on v o i t . 

LE CAMPAGNOL SOUTERRAIN — ARVICOLA 
SUBTERRANEUS. 

Die europœische Wunelmaus. 

Caractères. — Le campagnol souterrain (fig. 
60) a 12 cent, de long , sur lesquels 3 cent, appar
t i e n n e n t à la queue. Son dos est gris d'ardoise, 
l avé de r o u s s â t r e , et son ventre est gris c e n d r é ou 
b l a n c h â t r e ; ces deux couleurs sont net tement 
s é p a r é e s l 'une de l ' au t re . Sa queue est n o i r â t r e 
en dessus, c e n d r é e en dessous. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — E n 1831 , S é -
lys d é c o u v r i t ce campagnol en Be lg ique , dans les 
prair ies humides , dans les j a rd ins potagers p r è s 
des r i v i è r e s . Depuis, i l a é t é r e n c o n t r é en A u 
vergne, en Champagne, en Bretagne, dans les 
environs de Paris, en Normand ie . Blasius l 'a 
t r o u v é dans les champs et les prai r ies des m o n 
tagnes de la Prusse r h é n a n e et dans le B r u n s 

w i c k ; et d'autres naturalistes l 'ont s i g n a l é en 
Saxe. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Cette e s p è c e , 
comme son n o m l ' i nd ique , passe pour avoir une 
vie plus souterraine que ses c o n g é n è r e s . N é a n 
moins , elle sort souvent de son te r r ie r , m ê m e le 
j o u r , et v ient bu t ine r sur le sol . Ses couloirs 
sont nombreux , et r a m i f i é s comme ceux de la 
p lupa r t des autres campagnols. Chaque couple 
v i t sol i ta i re . Dans la chambre à provisions d'une 
de ces demeures, Dehne t rouva , en d é c e m b r e , 
560 grammes de racines de dent-de- l ion, de 
chiendent , d ' a n é m o n e , de r u m e x , de tubercules 
de renoncules, d 'oignons, de carottes, de bulbes 
d ' o r n i t h o g a l u m , chaque e s p è c e s é p a r é e des a u 
tres. Cette chaMnbre é t a i t à 30 cent, envi ron de 
profondeur , et avait de 15 à 20 cent, de d i a m è 
tre . Plusieurs couloirs en zigzag, presque à fleur 
de ter re , venaient y about i r . 

Le campagnol souter ra in a la f é c o n d i t é bor 
n é e des e s p è c e s à quatre mamelles . Ses p o r t é e s 
ne vont pas au d e l à de quatre petits et ne sont 
pas aussi nombreuses que celles d u campagnol 
vulga i re . 

C a p t i v i t é . — On é lève fac i lement les petits de 
cette e s p è c e et o n les conserve longtemps en 
c a p t i v i t é , en leur donnant des raves, des ca
rottes, d u c é l e r i , des patates, des pommes de 
terre, des pommes , des graines de melons . 
Dehne en apprivoisa u n , q u ' i l pouvai t prendre 

S dans sa m a i n , mais q u i ne se laissait pas cares
ser ; l o r squ ' i l essayait de le fa i re , l ' an ima l cher
chai t à le mord re . L e campagnol souterra in ne 
v i t pas en bons rapports avec ses c o n g é n è r e s : i l 
l eur l iv re des combats a c h a r n é s , q u i ne se t e r 
minen t que par la m o r t d u plus f a ib l e . 

LES LEMMINGS — MYODES. 

Die Lemminge, The Lemmings. 

Caractères. — Les lemmings sont aux cam
pagnols, ce que les hamsters sont aux rats. Us se 
dis t inguent essentiellement des campagnols par 
c i n q doigts complets aux pieds de devant, par 
des racines aux molaires , et par une queue r u d i -
mentai re . I ls on t aussi u n corps plus t r a p u . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e s l emmings 
sont propres à l 'Europe , à l ' A m é r i q u e septen
tr ionale et à l 'Asie . 

P a r m i les e s p è c e s que l ' on c o n n a î t , la suivante 
est celle q u i nous i n t é r e s s e le p lus . 
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LE LEMMING DE NORWÈGE — M Y ODE S LE M M US. 

Der norwegische Lemming, The Lemming. 

Historique.—Le lemming de Norwège (fig. 61) 
est l ' an imal le plus é n i g m a l i q u e de toute la Scan
dinavie. A u j o u r d ' h u i encore, les montagnards 
croient q u ' i l tombe du c ie l , qu 'on ne saurait 
s 'expliquer aut rement le nombre ex t rao rd i 
naire qu 'on en vo i t à certains moments ; et 
que sa d i spa r i t ion est en quelque sorte la con
s é q u e n c e de sa v o r a c i t é , cette v o r a c i t é ame
nant d é s a l t é r a t i o n s des voies digestives q u i le 
f o n t p é r i r . Olaus Magnus, le c é l è b r e é v ê q u e 
d'Upsal, est le p remie r q u i ai t f a i t men t ion 
de cet an ima l . I l raconte qu'en/ 1518, traver
sant à cheval une f o r ê t , i l y v i t une telle quan
t i t é d 'hermines que toute la f o r ê t é t a i t r em
plie de leur puanteur . Ce rassemblement é t a i t 
d û à la p r é s e n c e de petits q u a d r u p è d e s , que l 'on 
nomme lemar, q u a d r u p è d e s q u i tombent parfois 
d u ciel au m i l i e u d 'un orage et de la p lu ie , sans 
que Ton sache s'ils a r r ivent d'iles é l o i g n é e s , ou 
s'ils se f o r m e n t dans les nuages. « Ces an imaux , 
d i t - i l , apparaissent comme les sauterelles, en 
bandes innombrables , ils d é v o r e n t tou t ce q u i est 
ver t , et ce qu ' i ls ont m o r d u p é r i t , comme empoi 
s o n n é . Ils vivent tant qu ' i ls n 'on t pas d'herbes 
nouvel lement p o u s s é e s à manger . Lorsqu ' i l s veu
lent pa r t i r , i ls se r é u n i s s e n t comme les h i r o n 
delles. Mais u n grand nombre meurent , etles ca
davres empestent Tair , ce q u i cause aux hommes 
des vertiges et la jaunisse ; beaucoup sont d é 
vorés par les hermines , qu i s'en engraissent. » 

Les autres auteurs n 'on t f a i t que r é p é t e r ce 
r é c i t , et en 1633 Olaûs W o r m i u s éc r iv i t t ou t u n 
l iv re pour d é m o n t r e r que les l emmings naissent 
dans les nuages et tombent à terre . I l a joute 
qu 'on a c h e r c h é , mais en va in , à é c a r t e r ces 
animaux par des exorcismes et des conjura t ions . 
L i n n é le premier , en 1740, donna une descrip
t i o n exacte d u l e m m i n g , si exacte et si c o m p l è t e 
q u ' i l n 'y a r i e n à y ajouter . 

C a r a c t è r e s . — Le l e m m i n g de N o r w è g e a 
16 cent, de long , la queue n'en mesurant que 2. 
Le museau est couvert de poils ; la l èv re s u p é r i e u r e 
est p r o f o n d é m e n t fendue ; les moustaches sont 
courtes; les oreilles petites, rondes, c a c h é e s sous 
le pelage ; les doigts sont a r m é s d'ongles fouis
seurs v igoureux, sur tout aux pattes de devant, et 
ils sont p lus forts chez le m â l e que chez la fe 
mel le . Le p o i l est l ong et abondant. La robe est 
b r u n j a u n â t r e , m a r q u é e de taches f o n c é e s ; la 
queue et les pattes sont jaunes ; deux raies j a u -

i n é s , par tant de l 'œ i l , vont à l ' occ ipu t ; le ventre 
est j aune , presque couleur de sable. ' 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e spèce 
habite non-seulement la N o r w è g e , comme son 
n o m l ' i nd ique , mais aussi la Laponie et le 
Groen land . 

D ' a p r è s ce q u i m ' a é t é d i t en N o r w è g e , on les 
t rouve sur toutes les hautes montagnes de ce 
pays, et dans les î les montueuses. Plus au nord , 
i ls descendent jusque dans la T u n d r a . Dans les 
vastes marais q u i s ' é t e n d e n t entre T A l t e n f j o r d et 
la Tana, j e t rouva i leurs e x c r é m e n t s par tou t où 
i l y avait un endro i t sec, mais j e ne vis pas un 
seul i n d i v i d u . E n m a i , i ls é t a i e n t t r è s - c o m m u n s 
sur le D o v r e f j e l d , o ù j e pus les observer , on les 
t rouve sur tout dans la zone q u i s ' é t end de 
1,300 à 2,000 m è t r e s au-dessus d u niveau de la 
mer , c ' e s t - à - d i r e de la l i m i t e des pins à celle 
des neiges é t e r n e l l e s . Cependant j ' e n rencontrai 
quelques-uns dans le Gulbrandsdal , à quelque 
cent m è t r e s seulement au-dessus d u niveau d e l à 
mer , dans les endroits humides . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces animaux 
ressemblent à de petites marmot tes ou à des 
hamsters ; i ls ont beaucoup des m œ u r s de ces 
derniers. On les t rouve dans les endroits secs 
des marais q u i recouvrent une grande part ie de 
la N o r w è g e . Us y habi tent de petits couloi rs , sous 
les pierres o u dans la mousse, et on les vo i t parfois 
r ô d a n t entre les petites co l l ines q u i s ' é l èven t du 
m i l i e u des marais . I l est rare de v o i r sur le sol 
des sentiers c reux, conduisant d ' u n terr ier à 
l 'autre ; ce n'est que dans la neige qu ' i l s se creu
sent de grands coulo i r s . 

Les l emmings sont j o u r et n u i t en mouvement, 
i ls marchent en t ro t t an t et assez rap idement pour 
q u ' u n h o m m e a i t de la peine à les a t te indre à la 
course. I l s se m o n t r e n t t r è s - i n t e l l i g e n t s dans leurs 
d é p l a c e m e n t s , savent d é c o u v r i r l a m o i n d r e place 
s è c h e , et s'en servir c o m m e d ' un p o n t pour tra
verser les marais . L 'eau ne leur est pas a g r é a b l e : 
les j e t t e - t -on dans u n baquet p l e i n d'eau ou dans 
u n ruisseau, i ls g rognent , ils c r i en t , et cherchent 
à gagner le plus vi te possible u n end ro i t sec. 

D 'o rd ina i re , i ls t rahissent e u x - m ê m e s l eu r p r é 
sence. Us sont souvent t r a n q u i l l e m e n t c o u c h é s 
dans leurs t rous , b i en à l ' ab r i des regards des pas
sants ; mais l ' appa r i t ion d ' un h o m m e les excite 
t rop pour qu ' i l s puissent se ta i re . I l s saluent son 
a r r i v é e par des cris , des grognements analo
gues h ceux d u cochon d ' Inde . Quand i ls sont hors 
de leurs t e r r i e r s , i ls ne prennent la f u i t e que 
lorsqu 'on marche sur eux. Us se p r é c i p i t e n t alors 
vers le p remier t r o u qu ' i l s a p e r ç o i v e n t , s'y b lo t -
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tissent, et ne veulent plus en sor t i r , aussi peu t -on 
les y tuer ou les y prendre sans d i f f i c u l t é . L e u r 
courage est extraordinaire ; à cet é g a r d , ils m ' a 
musaient beaucoup, et j e ne pouvais me lasser 
de les provoquer . Dès qu 'on arr ive p r è s de leur 
terr ier , i ls s ' é l a n c e n t au dehors, c r ient , grognent, 
se dressent, r e l è v e n t la t ê t e , et lancent à l eu r 
adversaire des regards si m e n a ç a n t s , que Ton se 
demande s ' i l f au t les attaquer ou les laisser t r a n 
qui l les . D u reste, ils fon t bonne contenance de
vant u n assaillant. Si on leur tend sa bot te , sa 
canne, le canon de son f u s i l , i ls le morden t so l i 
dement ; plusieurs p r i r en t entre leurs dents mes 
pantalons avec tant de force, que j ' eus beaucoup 
de peine à les en d é t a c h e r . Dans de pareil les 
occasions, l eu r c o l è r e est e x t r ê m e , et, sous ce 
rappor t , i l s ressemblent tou t à f a i t aux hamsters. 
Quand o n s'avance rap idement sur eux, i ls se 
re t i ren t à reculons, en c r ian t et en grognant , la 
t ê t e t ou jou r s l e v é e . Rencontrent- i ls u n obstacle, 
ils t i ennent t ê t e , et se laissent prendre p l u t ô t que 
de fa i re u n d é t o u r . Quelquefois m ê m e i ls s ' é l an
cent sur l eu r adversaire. I ls ne paraissent c ra indre 
aucun a n i m a l , et i l en est peu qu ' i l s n'osent atta
quer. Beaucoup sont é c r a s é s dans les rues, au 

m i l i e u desquelles i ls s ' a r r ê t e n t sous les pieds des 
passants et sans chercher à les év i t e r . Les chiens 
en tuen t u n grand nombre , les chats en mangent 
tant , qu ' i l s en sont tou jours r a s sa s i é s ; j e ne peux 
m 'exp l ique r au t rement ce f a i t , qu 'au relais de 
Fogstuen, sur le Dovre, les chats se p romena ien t 
au m i l i e u des l emmings sans avoir Tair de s'en 
occuper. 

Les l emmings d é p l o i e n t le m ê m e courage, la 
m ê m e é n e r g i e dans les combats qu ' i l s se l i v r e n t 
entre eux, combats dans lesquels i l y a souvent 
des v ic t imes , q u i sont en par t ie d é v o r é e s par les 
vainqueurs . Ch . Mar t ins nous apprend que lors 
q u ' i l me t t a i t dans une cage deux l e m m i n g s pris 
dans des terr iers d i f f é r e n t s , la lu t te c o m m e n ç a i t 
a u s s i t ô t et ne cessait que par la m o r t de l ' u n des 
deux combattants ; pou r en garder plusieurs en
semble, i l f a l l a i t les prendre dans le m ê m e ter
r i e r . Nous avons v u que les campagnols n'agis
sent pas au t rement . Mais i l y a p l u s ; Scheffer 
assure que deux colonnes é m i g r a n t e s q u i se ren
con t ren t le l o n g des lacs, des p r é s et des fleuves, 
se l i v r en t de grandes batailles, dans lesquelles 
beaucoup succombent. 

E n h iver , les l emmings se creusent de longs 
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couloirs dans la neige: ils y construisent, et j ' a i 
pu le voi r lors de la fonte des neiges, u n n i d à 
parois épa i s se s , en herbes m â c h é e s . Ces nids sont 
à 20 ou 25 cent, de p rofondeur , i l en par t de 
longs couloirs dans divers sens. L a p lupa r t de 
ces couloirs ont pour base la couche de mousse, 
et pour v o û t e la couche de neige ; i ls sont donc 
c r e u s é s entre l 'une et l ' aut re . Les l emmings cou
ren t aussi à la surface de la neige, d u moins 
traversent-ils les grands champs de neige des 
montagnes. 

D ' a p r è s m o n vieux chasseur, la femel le ne 
cons t ru i t pas u n n i d pa r t i cu l i e r p o u r ses petits ; 
elle me t bas dans ce lu i qu 'e l le habite . Je n 'a i 
pas é t é assez heureux pour rencontrer u n de ces 
nids ; j e d i r a i , d 'ai l leurs, que, lors de m o n s é j o u r 
au D o v r e f j e l d , on ne voyai t pas de jeunes. 

L ' o n ne sait pas combien de p o r t é e s les l e m 
mings ont dans l ' a n n é e ; mais elles doivent ê t r e 
au moins aussi f r é q u e n t e s que chez les campa
gnols, si l ' on en j u g e par leur m u l t i p l i c a t i o n ; 
Scheffer d i t seulement, sans plus d ' indicat ions, 
qu ' i l s en ont plusieurs par an . 

Le nombre des petits par p o r t é e est m i e u x 
c o n n u . L i n n é avait fixé ce nombre à c i n q o u six ;Ch. 
Mart ins (1) estvenu le conf i rmer : i l n'a pas t r o u v é 
plus de c i n q peti ts dans les femelles q u ' i l a o u 
vertes. Ce dernier ch i f f r e do i t ê t r e cer tainement 
le plus f r é q u e n t et p e u t - ê t r e m ê m e la moyenne 
n'est-elle que de quatre , comme chez la p lupa r t 
des campagnols. Gunner et Rycaut , q u i f o n t 
mon te r le nombre des petits l ' u n à sept au moins , 
l 'autre à h u i t ou neuf, t omben t sans aucun doute 
dans l ' e x a g é r a t i o n , o u ne basent leur op in ion que 
sur des cas tou t à f a i t exceptionnels. S ' i l f au t en 
croire L i n n é et Rycaut , les femelles q u i met ten t 
bas pendant le voyage ne seraient pas pour cela 
a r r ê t é e s dans l eu r marche : elles cont inueraient 
à suivre la colonne en por tan t u n pe t i t dans la 
gueule et u n autre sur le dos. Ce f a i t , q u i sup
pose l 'abandon d'une part ie de la p o r t é e , m é r i t e 
c o n f i r m a t i o n . 

Les l emmings se nourr issent des rares plantes 
q u i v é g è t e n t dans leur pa t r ie , d'herbes, de l i 
chens, de chatons de bouleaux nains, de diver
ses racines. On ne les t rouve que là o ù c r o î t le 
l i chen des rennes ; o ù manque ce l i chen le l e m 
m i n g manque aussi. Cela ind ique bien que cette 
p lante est leur pr inc ipa le n o u r r i t u r e . D ' a p r è s ce 
que j ' a i pu vo i r , i ls n'amassent pas de provisions, 
mais vivent en hiver de ce qu ' i l s peuvent encore 
t rouver sous la neige, no tamment de bourgeons. 

(I) Ch. Martins, Voyage en Laponie, in : Du Spitzberg au 
Sahara, Etapes d'un naturaliste. Paris, 18G6, p . 175. 

L i n n é rappor te q u ' i l a u n g o û t si p r o n o n c é pour 
u n f romage que les Lapons composent avec du 
l a i t de rennes et des feui l les de la Rumex acetosa, 
qu 'on est o b l i g é de l ' en te r re r p r o f o n d é m e n t 
pour le soustraire à l eu r v o r a c i t é . Les individus 
que le docteur Guyon a c o n s e r v é s en capt ivi té 
mangeaient volont iers d u p a i n , d u biscuit de 
matelot, ' des no ix , des noisettes, des amandes, 
des raisins secs, des figues, et des f r u i t s du Ru-
bus arcticus et de plusieurs Vaccinium. 

Dans la vie s é d e n t a i r e , les l e m m i n g s ne cau
sent pas de grands d é g â t s ; car les c o n t r é e s qu'ils 
habi ten t sont à peu p r è s sans cul tures ; ils ne pé
n è t r e n t pas dans les hab i ta t ions , et ce n'est même 
que par hasard q u ' u n i n d i v i d u é g a r é se montrera 
dans une cour . Cependant, u n hab i t an t des îles 
Lofotes m ' a a s s u r é que parfois les lemmings ra
vageaient les champs de pommes de terre , qu'ils 
s ' é t a b l i s s a i e n t dans ces champs, creusaient de 
longs couloi rs à travers les racines et se nourris
saient des tubercules . Quelque pauvre d'ailleurs 
que paraisse leur pa t r ie , elle est cependant assez 
r iche pour subvenir à tous leurs besoins. 

Dans certaines a n n é e s , les l emmings entre
prennent de grandes é m i g r a t i o n s . E n rapportant 
ce fa i t , dont les naturalistes on t p a r l é depuis si 
longtemps , j e dois f a i r e r emarque r que les habi
tants d u D o v r e f j e l d n 'on t p o i n t connaissance de 
ces d é p l a c e m e n t s , et que les Lapons m ê m e s n'ont 
nu l l emen t p u me renseigner à ce suje t . Des Fin
landais, que j e questionnais dans ce but , n'en 
savaient r i e n n o n p lus , et si ce n ' é t a i t L i n n é qui 
se porte garant d u f a i t , je ne le mentionnerais 
m ê m e pas. 

Les migra t ions d u l e m m i n g de N o r w è g e pa
raissent n 'avoi r l i e u que de l o i n en l o i n : tous les 
d ix o u v i n g t ans, selon les uns ; u n peu plus fré
quemment , selon les autres ; mais , dans tous les 
cas, j amais d 'une m a n i è r e p é r i o d i q u e . Ceux des 
naturalistes q u i on t eu la bonne f o r t u n e d'obser
ver une par t ie d u p h é n o m è n e , — car personne 
ju squ ' i c i n 'a p u le suivre dans son ent ier , — sont 
d 'accord sur ce po in t : que c'est g é n é r a l e m e n t 
en au tomne , et par excep t ion en é t é , que les 
l emmings é m i g r e n t . C'est de la c h a î n e des Alpes 
Scandinaves que, d ' a p r è s les observateurs, par
t i ra ien t les bandes é m i g r a n t e s . Les unes ten
draient vers la m e r d u N o r d , les autres vers le 
golfe de B o t h n i e , en suivant , le plus souvent, 
une d i r e c t i o n p a r a l l è l e au cours des r iv i è r e s et 
des fleuves. 

Quelle peut ê t r e la cause de ces migra t ions? 
Cette quest ion a d û n é c e s s a i r e m e n t p r é o c c u p e r 
les natural is tes . Les uns les on t a t t r i b u é e s à 
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l ' imminence d ' un h iver r i goureux , dont l ' a n i m a l 
aurai t le pressentiment, et auquel i l cherchera i t 
à se soustraire à l'avance en gagnant des r é g i o n s 
plus h o s p i t a l i è r e s . Cette o p i n i o n , q u i est g é n é r a 
lement r é p a n d u e p a r m i les peuples d u N o r d , 
n'est pas tou jours en accord avec les fai ts , car 
on a v u des hivers re la t ivement doux s u c c é d e r 
à des migra t ions de lemmings . B r u n n i c k et Pa l 
las, q u i ont pour eux l 'assentiment des N o r w é -
giens, pensent, au contraire , que ces d é p l a c e 
ments ont pour cause le manque de n o u r r i t u r e . 
Certains vents d e s s é c h a n t s ru inera ien t la v é g é 
tat ion des plateaux h a b i t é s par les l emmings , ce 
qu i d é t e r m i n e r a i t ceux-c i à aller chercher p â t u r e 
ail leurs. Mais la disette, dont i l f a u t certaine
ment teni r grand compte , ne p a r a î t pas ê t r e la 
cause unique des migra t ions , par la raison que 
la v é g é t a t i o n , comme o n l 'a c o n s t a t é , n'est pas 
absolument é t e i n t e sur les r é g i o n s alpines au m o 
men t o ù les l emmings les abandonnent. E n f i n , 
pou r d'autres observateurs, les d é p l a c e m e n t s de 
ces an imaux seraient la c o n s é q u e n c e de leur t rop 
grande m u l t i p l i c a t i o n . I l est probable, en effet , 
que c'est l à , s inon l ' un ique , d u moins la p r i n c i 
pale cause des migra t ions q u i nous occupent . 
L ' e x c è s du nombre pouvant amener et amenant, 
par le fa i t , l ' insuffisance de n o u r r i t u r e , les l e m 
mings, p o u s s é s par le m ê m e ins t inct q u i , dans 
des circonstances analogues, guide les campa
gnols, abandonnent une c o n t r é e en partie d é j à 
r a v a g é e et q u i ne tarderai t pas à l ' ê t r e c o m p l è 
tement , pour des c o n t r é e s mieux pourvues. 

Q u o i q u ' i l en soit, les voyages entrepris par les 
l emmings sont u n des p h é n o m è n e s naturels les 
plus cur ieux à observer. A un m o m e n t d o n n é , et 
comme s'ils o b é i s s a i e n t à u n s ignal , tous descen
dent de leurs montagnes pour se r é u n i r dans les 
va l lées ou dans les plaines, et f o r m e r des co lon
nes immenses q u i , g é n é r a l e m e n t , prennent des 
direct ions diverses. Tous les auteurs q u i on t 
p a r l é avec connaissance de cause des d é p l a c e 
ments des l emmings , s'accordent à d i re que ces 
an imaux, r é u n i s en troupes, s'avancent d r o i t de
vant e u x , d é v o r a n t t o u t sur leur passage et 
creusant sur le sol et dans les herbes des sillons 
profonds de 4 à 6 cent, et distants l ' u n de l ' aut re 
de plusieurs pieds. I l en r é s u l t e que les champs 
par lesquels ils passent ont l 'apparence de champs 
l a b o u r é s . R ien ne peut les d é t o u r n e r de leur 
route , r i e n ne les a r r ê t e , i ls f ranchissent t ou t 
audacieusement; u n h o m m e se m e t - i l dans leur 
passage, ils glissent entre ses j ambes ; une meule 
de b lé , de f o i n , l eur fa i t -e l le obstacle, ils s'ou
vrent u n c h e m i n au travers, à l 'aide de leurs 

dents ; si c'est u n rocher , ils le contournent en 
demi-cerc le , et reprennent l eur d i r ec t ion r e c t i -
l igne . U n lac se t rouve- t - i l sur leur route , ils le 
traversent en l igne dro i te , quel le que soit sa la r 
geur, et t r è s - s o u v e n t dans son plus grand d i a m è 
t r e . U n bateau est-il sur l eur t r a je t au m i l i e u des 
eaux, i ls g r i m p e n t par-dessus et se re je t ten t dans 
l 'eau de l 'autre c ô t é . U n fleuve rapide ne les ar
r ê t e pas, ils se p r é c i p i t e n t dans les f lots , dussent-
ils tous y p é r i r . Ces d é t a i l s , en grande par t ie dus 
à L i n n é , sont c o n f i r m é s par tous les auteurs qu i , 
depuis, ont ass i s té aux d é p l a c e m e n t s des l e m 
mings. Zetterstedt d i t que dans la m i g r a t i o n 
qu i eut l i eu en 1823, i ls f a i l l i r en t fa i re sombrer 
plusieurs bateaux en traversant l 'Angermane ly , 
p r è s d 'Hernoesand; u n fa i t semblable a é t é re 
cue i l l i par Ch . Mar t ins , à Bossekop, et en 1833 
on a v u les é m i g r a n t s de cette é p o q u e mon te r 
dans les bateaux p r è s de D u p v i g . 

On a p r é t e n d u que, dans leurs excursions, les 
l emmings n 'ent ra ient jamais dans les maisons. 
Rycaut, l ' un des premiers his toriens de ce pet i t 
rongeur , a a v a n c é le f a i t , et Ch. Mar t ins semble 
le con f i rmer , lo r squ ' i l d i t qu ' i ls v i ren t beaucoup 
de l emmings autour de Karesuando (septem
bre 1839), mais pas u n seul dans les habi tat ions. 
Cependant le docteur Guyon, q u i , à la fin de j u i l 
let 1863, é t a i t t é m o i n d 'une é m i g r a t i o n de ce 
genre, a f f i r m e q u ' à L i l l ehamar ( N o r w è g e ) , on en 
tua i t tous les j ou r s dans les d é p e n d a n c e s d u j a r 
d in où i l é t a i t l ogé ; et qu ' un m a t i n , dans la 
m ê m e v i l l e , i l l u i est a r r i v é d'en poursuivre dans 
les rues o ù ils s ' é t a i e n t a t t a r d é s : « Us se r é f u 
giaient tous, a j o u t e - t - i l , dans les maisons les plus 
voisines de leur parcours . » 

Les l emmings conservent pendant le voyage 
les habitudes qu ' i l s ont dans la vie s é d e n t a i r e : 
inact i fs , ou à peu p r è s , durant une part ie de la 
j o u r n é e , ils ne commencent à se met t re en mar 
che qu 'au coucher du solei l . Ceux m ê m e s que 
l 'on re t ien t captifs , a u s s i t ô t que la n u i t se f a i t , 
s'agitent, errent et rongent les barreaux de l eu r 
cage. A p r è s avoir voyagé la n u i t et une part ie 
de la m a t i n é e , ils f o n t halte et se reposent. Mais 
ce repos ne va pas j u s q u ' à respecter les champs 
o ù i ls se t rouvent , car ils y exercent de tels rava
ges q u ' i l semble que l ' incendie y ai t p a s s é . 

Ces innombrables l é g i o n s d ' é m i g r a n t s , q u i 
por ten t la d é s o l a t i o n sur leur passage, et dont 
r ien n'a p u a r r ê t e r la course, t rouvent enf in deux 
b a r r i è r e s infranchissables : l a mer d u N o r d et le 
golfe de Bothnie ; mais elles y a r r ivent c o n s i d é 
rablement d i m i n u é e s . Quoique excellents na
geurs, les l emmings p é r i s s e n t en grand nombre 
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en voulant traverser les fleuves ; beaucoup, sur
tout , deviennent la proie d'une fou le d 'ennemis 
naturels q u i se met ten t à l eur suite. Les renards, 
les ours, les gloutons, les martes, les he rmines , 
les oiseaux de proie , diurnes et nocturnes, l eur 
f o n t une chasse cont inue l le et en d é t r u i s e n t une 
immense q u a n t i t é ; les rennes m ê m e s , à ce qu 'on 
p r é t e n d , se d é t o u r n e n t de leur rou te pour les 
poursu ivre ; p a r m i les an imaux domestiques, le 
porc , le chat et le ch ien doivent ê t r e aussi comp
t é s p a r m i leurs ennemis ; mais l ' on pour ra i t d i re 
que le ch ien les tue p l u t ô t par plais i r que par 
n é c e s s i t é , car i l ne les mange pas, o u n 'en d é 
vore que la t ê t e . E n f i n , i l n'est pas jusqu 'aux 

, g o é l a n d s , aux pies, aux corneil les q u i ne s'atta-
1 quent aux l emmings . I l est m ê m e assez cur ieux 
de vo i r u n de ces an imaux aux prises avec un 
des grands oiseaux q u i les poursuivent . J 'ai eu 
la bonne f o r t u n e d'assister à u n pare i l combat . 
Une cornei l le m a n t e l é e , q u i se tenait i m m o b i l e 
sur u n rocher , f o n d i t t o u t à coup sur la mousse 
et chercha à enlever quelque chose. Ce quelque 
chose n ' é t a i t autre qu ' un l e m m i n g , q u i se d é f e n 
dai t de toutes ses forces, en grondant , grognant , 
souff lant , s i f f l a n t ; i l s ' é l a n ç a m ê m e plusieurs 
fois contre l 'oiseau, q u i du t reculer, mais sans 

cra inte , cependant ; car, l o i n d 'abandonner la 
l u t t e , i l r edoub la ses attaques, f a t igua , épuisa 
le l e m m i n g , et f i n i t par l u i donner u n coup de 
bec q u i le tua . 

Tan t de causes de des t ruc t ion , s ' e x e r ç a n t l a nuit 
• c o m m e le j o u r , doivent n é c e s s a i r e m e n t éclair-

c i r d 'une m a n i è r e c o n s i d é r a b l e les rangs des 
é m i g r a n t s , et l ' on c o m p r e n d que b ien peu d'entre 
eux puissent revoi r les hauts plateaux qu'ils ont 
a b a n d o n n é s , s ' i l est v ra i que la r é m i g r a t i o n ait lieu 

I comme Hoegst roem l'assure. D ' a p r è s cet auteur, 
le seul j u s q u ' i c i q u i a i t o b s e r v é ce re tour , une cen-

j t a i n e , à p e i n e , r ev iendra ien t dans les montagnes; 
Usages e t p r o d u i t s . — L ' h o m m e ne devient 

l ' ennemi d u l e m m i n g que quand le besoin le 
presse. Dans toutes les c o n t r é e s f o r t u n é e s de la 
Scandinavie, i l laisse cet a n i m a l en pa ix . I l ne 
l 'u t i l i se pas, sa f o u r r u r e n 'ayant nu l l e valeur, et 

| le N o r w é g i e n a y a n t a u t a n t h o r r e u r d e la chair du 
l e m m i n g que nous de celle d u ra t . Le pauvre 
L a p o n est le seul q u i soit p o u s s é par la faim à 
chasser le l e m m i n g . T o u t aut re g ib ie r l u i man
quant , sa carabine, q u ' i l m a n i e si adroitement, 
devenant dans ses mains u n i n s t rumen t inutile, 
i l s'arme d 'un b â t o n et tue les l emmings , pour 
prolonger son existence. 

L E S C A S T O R I D É S — CASTORES. 

Die Biber, The Beavers. 

C a r a c t è r e s . — Les c a s t o r i d é s , que l ' on a as
s o c i é s t a n t ô t aux myopotames, t a n t ô t aux onda
tras, d'autres fois aux hydromys , f o r m e n t une fa 
m i l l e b ien dis t incte , c a r a c t é r i s é e par la pa lmature 
des pieds p o s t é r i e u r s , et sur tout par une queue 
é l a r g i e en f o r m e de palette. 

U n seul genre la compose. 

LES CASTORS — CASTOR. 

Die Biber, The Beavers. 

Caractères. — Les castors ont le corps lourd 
et v igoureux ; le t r a i n de d e r r i è r e plus large que 
ce lu i de devant ; le dos b o m b é ; le ventre pen
dant ; le cou cour t et gros ; la t ê t e large en ar
r i è r e , é t r o i t e en avant, aplatie au sommet, à 
museau cour t et ob tus ; les jambes courtes et 
é p a i s s e s ; c inq doigts à chaque patte, ceux des 
pieds de d e r r i è r e é t a n t c o m p l è t e m e n t r é u n i s par 
une membrane nata to i re ; une queue de f o r m e 
ovale, é t r a n g l é e et a r rondie à la naissance, t r è s -
large au m i l i e u , a r rondie du bout , aplatie de haut 

en bas, é c a i l l e u s e , et à bords presque tran
chants; des oreilles ar rondies , petites, presque 
e n t i è r e m e n t c a c h é e s sous le pelage environnant, 
velues sur les deux faces, pouvant ê t r e r amenées 
contre la t ê t e , de m a n i è r e à f e r m e r presque com
p l è t e m e n t le c o n d u i t a u d i t i f ; des yeux petits, 
pourvus d 'une m e m b r a n e c l ignotante , à pupille 
presque ver t ica le ; des nar ines munies d'ailes 
t r è s - f o r t e s , susceptibles de se f e r m e r à la volonté 
de l ' an ima l . 

L a s t ruc ture in te rne p r é s e n t e plusieurs part i 
c u l a r i t é s c a r a c t é r i s t i q u e s . Les incisives sont très-
grandes, t r è s - f o r t e s , aplaties à la part ie anté
r ieure , lisses, à t r anchan t en biseau; sur une 
coupe transversale, elles paraissent t r iangulaires . 
Elles sont t r è s - p r o é m i n e n t e s . On compte , en 
out re , quat re paires de molai res de dimensions 
à peu p r è s é g a l e s . L a colonne v e r t é b r a l e est for
m é e de 10 v e r t è b r e s dorsales, de 9 lombaires, 
de 4 s a c r é e s et de 24 caudales. Tous les os 
soiit fo r t s , larges, et d o n n e n t i n se r t i on à des 
muscles v igoureux . Les glandes salivaires, sur-
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tout les parotides, sont t r è s - d é v e l o p p é e s . L 'es to
mac est l ong , é t r a n g l é , t r è s - g l a n d u l e u x . Les or
ganes g é n i t o - u r i n a i r e s s 'ouvrent dans le r e c t u m , 

. et, chez les deux sexes, on t rouve, à la partie 
i n f é r i e u r e de l 'abdomen, au voisinage de l 'anus, 
deux glandes, qu i d é b o u c h e n t dans les parties 
gén i t a l e s , et dont la face interne est t a p i s s é e 
d'une muqueuse à plis é c a i l l e u x (fig. 62). C'est 

là que se s é c r è t e le castoréum, substance mol le , 
u n g u e n t a c é e , d 'un rouge b r u n , d ' u n j aune b r u n 
ou d 'un n o i r b r u n , à odeur fo r t e , p é n é t r a n t e , 
g é n é r a l e m e n t d é s a g r é a b l e , à g o û t amer et ba l 
samique. 

(*) a, partie de la queue. — c, ouverture de l'anus. — d,d, ouver
ture des glandes anales e, e, qui sécrètent une matière huileuse jaune, 
différente du castoréum. Chacune de ces glandes est ordinairement 
accompagnée d'une ou plusieurs glandes plus petites, renfermées 
avec elle dans un même tissu cellulaire et dans une enveloppe mus
culaire commune ; de sorte que, avànt que cette enveloppe soit ou
verte, les glandes anales paraissent être au nombre de deux seule
ment. — f , f , ouvertures des petites glandes anales. — g, ouverture du 
canal dans lequel viennent s'ouvrir les deux glandes à castoréum, 
dont l'une h est entière et dont l'autre h' est représentée coupée lon-
gitudinalement, afin de montrer les replis membraneux de sa surface 
interne d'où suinte la substance du castoréum. — i, membrane cy
lindrique couverte de petites papilles noirâtres, pointues, dirigées en 
arrière. — /, os cartilagineux triangulaire. — m, prostate. — nn, 
glandes de Cowper. —p,p, vésicules. — q, q, vaisseaux déférents. — 
r, r, testes. — v, vessie (Guibourt). 

BBEHU. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les castors 
(p l . X X I ) sont propres à l ' h é m i s p h è r e b o r é a l . 

Avan t notre é p o q u e , i l existait , dans le m ê m e 
h é m i s p h è r e , plusieurs castors dont on t rouve les 
restes à l ' é t a t fossile. 

A u j o u r d ' h u i , on n 'en c o n n a î t q u ' u n , mais , 
comme i l est propre à la fois à l ' A m é r i q u e et à 
l 'Europe , quelques naturalistes seraient d i sposé s 
à r e c o n n a î t r e en l u i deux e s p è c e s . D'autres n a t u 
ralistes ne t rouven t pas que les d i f f é r e n c e s q u i 
existent entre les castors d ' A m é r i q u e et ceux 
d 'Europe soient assez grandes pour j u s t i f i e r leur 
s é p a r a t i o n . Nous nous rangerons à cette o p i n i o n . 

LE CASTOR FIBER — CÂSTOIt FIBER. 

Der Biber, The Castor Fiber. 

Historique. — Le castor est connu depuis les 
temps les plus anciens. É l i e n le n o m m e castor, 
Pl ine , fiber. L i n n é , t o u t en conservant ces deux 
d é n o m i n a t i o n s , a a f fec té la p r e m i è r e au genre, et a 
f a i t de la seconde le n o m de l ' e s p è c e . Les anciens 
naturalistes n 'entrent pas dans beaucoup de d é 
tails au su je t de cet an ima l . Ar is to te d i t que, 
comme la lou t re , i l cherche sa n o u r r i t u r e dans 
les lacs et les r i v i è r e s . P l ine , a p r è s avoir p a r l é 
des p r o p r i é t é s d u c a s t o r é u m , avance que le cas
t o r m o r d fo r t emen t ; q u ' i l ne l â c h e pas l ' h o m m e 
q u ' i l a saisi avant de l u i avoir b r o y é les os ; q u ' i l 
coupe les arbres comme avec une hache, et q u ' i l 
a une queue comme les poissons et la lou t re . 

E n 1520, l ' é v ê q u e d 'Upsal , Olaiis Magnus, 
donna une descr ip t ion d u castor dans son remar
quable ouvrage (1). On y t rouve toutes les fables 
q u i ont eu cours sur cet an ima l . Le savant e c c l é 
siastique nous apprend que, contra i rement à 
l ' op in ion de Solinis , q u i disait que le castor ne 
se t rouve que dans la mer Noi re , on le rencontre 
sur les bords d u R h i n , d u Danube, dans les m a 
rais de la Moravie , et plus encore au n o r d , o ù 
les r i v i è r e s ne sont pas t r o u b l é e s par le passage 
con t inue l des bateaux, comme le sont le R h i n et 
le Danube. I l nous d i t aussi que, dans le N o r d , 
i n s t ru i t par la seule nature, le castor cons t ru i t 
ses demeures avec un ar t i ncomparab le ; que 
plusieurs se r é u n i s s e n t pour renverser les ar
bres ; q u ' a p r è s les avoir c o u p é s avec leurs dents, 
i ls les por ten t dans leur g î t e , et que, dans ces oc
casions, u n vieux castor, paresseux, q u i se t i en t 
tou jours é l o i g n é de la s o c i é t é , est mis en r é q u i 
s i t ion . Les autres le renversent sur le dos, l u i 

(1) Olaûs Magnus, Historia de gentibus septentrionalibus. 
Romae, 1555, in-fol. 

I l — 110 
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chargent le bois entre ses pattes comme sur une 
voi ture , le t r a î n e n t j u s q u ' à leurs hut tes , le dé 
chargent, pour recommencer ce m a n è g e j u s q u ' à 
ce que leurs constructions soient finies. T o u j o u r s 
d ' a p r è s Olaiis, les dents des castors sont si a i g u ë s , 
qu'elles coupent les arbres comme u n couteau, 
et malheur à l ' h o m m e q u i se laisse prendre par 
elles, l ' an ima l ne l â c h e que quand i l a c o u p é les 
os. L a hut te que cons t ru i t le castor est f o r m é e 
de deux ou t ro is chambres s u p e r p o s é e s , et sa 
disposi t ion est tel le que l ' an ima l a le corps hors 
de l 'eau, la queue en at teignant la surface. Cette 
queue, é ca i l l eu se comme celle d ' un poisson, 
couverte d 'une peau coriace, est, au rappor t de 
l ' é v ê q u e d 'Upsal , u n excellent mets et u n bon 
r e m è d e pour ceux q u i ont l ' in tes t in fa ib le . On la 
mange souvent, ainsi que les pattes, en guise de 
poisson. 

« I l est f aux , ajoute l 'auteur que nous ci tons, 
que, poursu iv i , le castor, comme Ta d i t Solinis, 
se coupe l u i - m ê m e avec les dents la poche à 
c a s t o r é u m , et la je t te aux chasseurs pour se sau
ve r ; tous les castors captifs ont encore cette 
pioche, et on n e p e u t l a leur enlever sans les tuer . 
Le c a s t o r é u m est le mei l l eur s p é c i f i q u e pour la 
peste, la fièvre; i l est u t i l e dans toutes les mala
dies. Mais le castor a encore une autre u t i l i t é . 
De la plus ou moins grande é l é v a t i o n des huttes, 
on peut p r é j u g e r la hauteur qu ' a t t e indron t les 
plus grandes eaux, et les paysans savent, en o b 
servant les castors, et selon qu ' i l s ont é t a b l i leurs 
demeures plus ou moins haut , j u s q u o ù i ls peu
vent l abou re r ; s ' i l l eu r convient de pousser les 
cul tures j u squ ' au bo rd des fleuves, ou de les ar
r ê t e r à une certaine distance, de peur d 'une 
i n o n d a t i o n . » 

Tous les auteurs c ruren t à ces fables, et ne 
firent qu 'y a jouter . Jean-Mari us Mayer, m é d e c i n 
à U l m , puis à Augsbourg , éc r iv i t , en 1640, sur 
les usages m é d i c i n a u x d u castor, u n pe t i t l ivre 
q u i ne se compose presque que de recettes. 
Jean Frank , en 1685, l ' augmenta c o n s i d é r a b l e 
men t (1). L a peau, la graisse, le sang, les poils , 
les dents d u castor, y sont d o n n é s comme d'ex
cellents r e m è d e s ; mais le c a s t o r é u m a par-des
sus t o u t une ver tu souveraine. Des poi ls , on fait 
des chapeaux q u i p r é s e r v e n t de toutes maladies; 
on m e t aux enfants des coll iers de dents de cas
tor , pour f ac i l i t e r leur d e n t i t i o n ; on emploie le 
sang de m i l l e m a n i è r e s . Ces v ieux t r a i t é s ont cela 

(1) J. Marius, Traité du castor, avec de nouvelles obser
vations par J. Frank, trad. du latin par Eidous. Paris 
1746. 

de bon , qu ' i l s nous i n d i q u e n t o ù existai t le cas
t o r au t refo is , et nous m o n t r e n t qu ' aucun autre 
an ima l n'a d isparu aussi p r o m p t e m e n t . 

C a r a c t è r e s . — L e castor (fig. 63) est u n des 
plus grands rongeurs. U n m â l e adul te a de 80 cent. 
à 1 m è t r e de long , et 30 cent , de h a u t ; sa queue 
mesure 33 cent. ; i l p è s e de 20 à 25 k i logrammes . 
Le castor est e n t i è r e m e n t recouver t d 'un duvet 
t r è s - é p a i s , soyeux, floconneux, et de soies plus 
é p a i s s e s , longues, fortes , raides, br i l lan tes ; cour
tes sur la t ê t e et la par t ie i n f é r i e u r e d u dos ; 
longues de 5 cent, sur le reste d u corps. 

L a l è v r e s u p é r i e u r e por te des moustaches 
é p a i s s e s , mais m é d i o c r e m e n t a l l o n g é e s . Le dos 
est b r u n - c h â t a i n f o n c é , passant plus ou moins 
au gr is , et le ventre est p lus c la i r . Les poils du 
veteux sont gris d 'a rgent à la rac ine , d 'un brun 
j a u n â t r e à la po in te . Les pattes sont plus foncées 
que le corps. L e t iers s u p é r i e u r de la queue est 
couvert de poils longs ; les deux autres tiers sont 
nus, recouverts de petites squames allongées^ 
arrondies, presque hexagonales ; entre ces squa
mes passent des poils cour ts , roides, i nc l i né s en 
a r r i è r e . Ces parties nues on t une couleur qu i est 
n o i r â t r e p â l e , à reflets b l e u â t r e s . 

L a te inte g é n é r a l e d u pelage var ie , elle tire 
t a n t ô t sur le n o i r , t a n t ô t sur le gr is , o u m ê m e 
sur le gris r o u x . 

On t rouve t r è s - r a r e m e n t des castors blancs ou 
t a p i r é s . 

L e castor d ' A m é r i q u e ne d i f f è r e de celui de 
l ' ancien con t inen t que par son p r o f i l plus b o m b é 
et son pelage u n peu plus f o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A u j o u r d ' h u i 
encore, l ' a i re de dispersion d u castor est assez 
grande. On t rouve l ' e s p è c e dans t ro i s parties du 
monde, d u 33° au 68° de l a t i tude b o r é a l e . Mais, 
autrefois , son habi ta t a d û ê t r e b i en plus 
é t e n d u . On c r o i t l ' avoir r e c o n n u dans les h i é r o 
glyphes é g y p t i e n s ; i l aura i t donc ex is té en 
A f r i q u e . L a r e l i g i o n des mages de l ' Inde dé fend 
de tuer le castor ; i l a donc d û se t rouver dans 
les Indes. Gesner é c r i v a i t en i 583 : « C'est un 
an ima l c o m m u n dans tous les pays, mais on le 
t rouve sur tout a u p r è s des grands cours d'eau ; 
en Suisse, dans l ' A a r , l a Reuss, la L i m m a t , la 
Birse , p r è s de B â l e , dans presque tous les cours 
d'eau de l 'Espagne, c o m m e le d i t S t rabon , en 
I t a l i e , l à o ù le P ô se j e t t e dans la m e r . » On le 
t rouva i t pa r tou t en France et en A l l e m a g n e . I l 
existait aussi en A n g l e t e r r e , mais c'est la p re 
m i è r e c o n t r é e d ' o ù i l a i t d i sparu . 

Maintenant , on ne le r encon t re p lus en A l l e 
magne q u ' i s o l é m e n t , sur les bords d u Danube, 
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de la Nab, de la Moselle, de la Meuse, de la 
L ippe , du Weser , de l ' A l l e r , de la Riss, d u B o -
ber, et l ' on peut di re que sur tous ces points i l 
tend à d i s p a r a î t r e . E n 1848, on en t rouva i t en
core un bon nombre dans l 'Elbe et l 'Hove l , i ls y 
é t a i e n t p r o t é g é s par les lois sur la chasse ; mais, 
depuis q u ' i l est permis à chaque paysan de les 
t i r e r , i ls ont d i m i n u é t r è s - r a p i d e m e n t . Quelques-
uns cependant se sont é t ab l i s r é c e m m e n t à W ô r -
l i t z , et y vivent sous la protect ion s p é c i a l e du 
duc d 'Anhal t . On en rencontre en A u t r i c h e , en 
Pologne, en Russie, en S u è d e et en N o r w è g e . I l 
y a trois ou quatre ans, quelques-uns avaient 
élevé des constructions p r è s d 'Arenda l . A la v é 
r i t é , ils y é t a i en t p r o t é g é s par u n grand p r o p r i é 
taire, M . A a l . Mais les grandes eaux on t en levé 
leurs demeures, et les on t d i s p e r s é s ; l eur p r o 
tecteur e s p è r e n é a n m o i n s qu ' i l s reviendront . 

E n France, le castor é t a i t jadis t r è s - c o m m u n , 
et existait dans beaucoup de loca l i t és d ' o ù i l a 
depuis longtemps disparu. I l v iva i t sur la p lupar t 
de nos grands cours d'eau et de leurs aff luents , 
no tamment sur la S a ô n e , le Gardon, la Durance, 
l ' I s è r e , la Somme, etc. I l se t rouva i t m ê m e sur 
la petite r i v i è r e de B i è v r e , q u i se je t te dans la 
Seine, à Paris : de là son n o m , bièvre é t a n t l ' a n 
cien n o m f r a n ç a i s du castor. A u j o u r d ' h u i , on ne 
le voi t plus qu 'en pe t i t nombre sur le R h ô n e , 
depuis son embouchure jusqu 'au pont Saint-Es
p r i t . On le tue encore de temps en temps en Ca
margue, et jusques a u p r è s d 'Arles , de Beaucaire, 
de Tarascon, d ' A v i g n o n . 

Le castor est plus abondant en Asie qu 'en Eu 
rope. On le t rouve , en q u a n t i t é , dans les grands 
fleuves de la S i b é r i e , et i l n'est pas rare dans les 
cours d'eau q u i se j e t t en t dans la m e r Cas
pienne. 

I l é t a i t t r è s - c o m m u n en A m é r i q u e , mais les 
chasses continuel les qu 'on l u i a fa i tesen ontbeau-
coup d i m i n u é le nombre . L a Hon tan , q u i voya
geait en A m é r i q u e i l y a env i ron cent quatre-vingt 
ans, raconte qu 'on ne peut marcher quatre o u cinq 
heures dans les f o r ê t s du Canada sans rencon
t re r u n é t a n g de castors. Les ter r i to i res de chasse 
sont f e r m é s par des é t a n g s n o m b r e u x ; a insi , au 
fleuve P u a n g , à l 'ouest du lac I l l i n o i s , se t rouvent 
p l a c é s , sur une é t e n d u e de v ing t lieues, plus de 
soixante é t a n g s à castors. Depuis plusieurs s iè
cles, on exporte chaque a n n é e d u Canada plus 
de 4,000 peaux de castors ; on comprend donc 
que ces an imaux aient d i m i n u é c o n s i d é r a b l e 
ment . A u d u b o n , en 1849, ne donne plus comme 
patrie d u castor que le Labrador , Ter re-Neuve , 
ie Canada, quelques parties d u Maine et d u Mas-

sachusets; i l a joute cependant qu 'on peut encore 
rencontrer des castors i so lés dans diverses par
ties h a b i t é e s des É t a t s - U n i s . Mais i l f au t ma in te 
nant pa rcour i r des mi l l i e r s de lieues avant de 
pouvoi r observer leurs m œ u r s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS allons 
d é c r i r e les m œ u r s d u castor en les d é g a g e a n t 
de toutes les fables q u i ont eu cours pendant si 
longtemps. 

Le castor, dans les loca l i t é s que nous venons 
d ' ind iquer , v i t g é n é r a l e m e n t par couples. Ce 
n'est que dans les cantons les plus t ranqui l les 
qu ' on le t rouve en famil les (P l . X X I ) . Dans tous 
les pays f r é q u e n t é s par l ' h o m m e , on ne le r en 
contre q u ' i s o l é . Comme la lou t r e , i l habite des 
terr iers , sans songer à se construire des huttes . 
Cependant, pendant l ' é t é de 1822, on t rouva 
des constructions de ce genre p r è s de la Nuthe , 
non l o i n de la v i l l e de Barby, dans u n endroit 
d é s e r t , couvert de roseaux, q u i n ' é t a i t parcouru. 
que par u n cours d'eau de six à h u i t pas de large, 
et q u i é t a i t connu de t o u t temps sous le n o m 
de : Y Étang aux castors. L ' inspecteur des f o r ê t s de 
Meyer inck , q u i y observa pendant longtemps une 
peti te colonie de ces an imaux , d i t à ce suje t : 
« Plusieurs paires de castors y habi tent ma in te 
nant (1822) dans des terr iers ressemblant auxter 
riers d u blaireau, longs de t rente à quarante pas ; 
i l s s o n t à l a hauteur d u niveau de l 'eau, et ont p l u 
sieurs ouvertures du cô té de la ter re . P r è s de ces 
terr iers , les castors é t a b l i s s e n t leurs hut tes . Celles-
ci ont de 2 m è t r e s et d e m i à 3 m è t r e s , elles sont 
construites en fortes branches, que les castors 
coupent aux arbres voisins, et dont i ls e n l è v e n t 
l ' é c o r c e , qu ' i l s mangent . E n automne, i ls les r e 
couvrent de vase et de terre qu ' i l s d é t a c h e n t de 
la r ive , et qu ' i l s t ransportent entre leurs pattes 
de devant et leur po i t r ine : ces huttes ressem
blent à u n f o u r ; les castors ne les hab i ten t pas, 
i ls s'y r é f u g i e n t lorsque les grandes eaux les 
chassent de leurs ter r iers . Pendant l ' é t é , l a colo
nie se composait de quinze à v ing t sujets : on 
remarqua qu ' i l s construisaient des digues. A cette 
é p o q u e , la Nuthe é t a i t si basse que l ' on voyai t , 
par tout sur la r ive , les ouvertures des terr iers , à 
plusieurs c e n t i m è t r e s au-dessus d u niveau de 
l 'eau. Les castors avaient p r o f i t é d ' un pe t i t bar
rage qu i se t rouva i t au m i l i e u de la r i v i è r e ; de 
chaque c ô t é , ils avaient j e t é dans l 'eau de fortes 
branches, avaient c o m b l é les intervalles avec de 
la vase et des roseaux; en sorte que le niveau de 
l 'eau se t rouvai t de 30 cent, plus haut en amont de 
cette d igue qu 'en aval. L a digue c é d a plusieurs 
fois , mais la n u i t suivante elle é t a i t r é p a r é e . Quand 
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les grandes eaux de l 'Elbe remonta ient dans la 
Nuthe , que les demeures des castors é t a i e n t sub
m e r g é e s , on pouvai t vo i r ces an imaux du ran t le 
j o u r . Rs se tenaient sur leurs huttes ou sur les 
saules environnants. » 

A ce r é c i t v é r i d i q u e , on peut encore ajouter 
ceux de Sarrazin, q u i passa plus de v i n g t ans au 
Canada ; de Hearne, q u i resta t rois ans dans la 
baie d 'Hudson ; de K a r t w r i g h t , q u i fit u n s é j o u r de 
douze ans au Labrador ; d ' A u d u b o n , q u i rappor te 
ce que l u i on t d i t les t rappeurs, et enf in celles d u 
pr ince de W i e d . D ' a p r è s ces naturalistes, les cas
tors se choisissent u n cours d'eau dont les rives 
leur fournissent d e l à n o u r r i t u r e et des m a t é r i a u x 
propres à é l eve r leurs huttes. Us commencent par 
const ru i re u n barrage, q u i main t i en t le niveau 
de l 'eau à la hauteur du sol de leurs hu t tes ; ce 
barrage est épa i s de 3 à 4 m è t r e s à la base, de 
60 cent, à sa part ie s u p é r i e u r e . I ls l ' é t a b l i s s e n t 
avec des p i è c e s de bois de la grosseur de la cuisse 
ou du bras, de 1 m è t r e et d e m i à 2 m è t r e s de long ; 
ils les fichent dans le sol par une de leurs e x t r é 
m i t é s , l 'une contre l ' au t re ; placent dans leurs i n 
tervalles des branches plus petites, plus flexibles, 
et remplissent les vides avec de la vase. Us t r ava i l 
lent à cette digue j u s q u ' à ce que l 'eau ai t a t te int 
le plancher de leurs huttes. E n amont , la digue 
est i n c l i n é e ; en aval, elle est vert icale. E l le est 
assez solide pour qu ' un homme puisse s'y aven
ture r . Dès qu ' un t r o u s'y mon t r e , les castors le 
bouchent avec de la vase. Leurs demeures s 'ou
vrent à l m , 2 0 au moins au-dessous de la surface 
de l 'eau, de telle f a ç o n que jamais elles ne soient 
f e r m é e s par les glaces. Quand l 'eau n'a qu u n 
fa ib le courant , la digue est presque droi te ; quand 
le courant est f o r t , elle est r e c o u r b é e , o f f r an t sa 
c o n v e x i t é au cours de Teau. 

C'est en amont de la digue, le plus souvent sur 
le cô t é sud des î l e s , ou au m i l i e u m ê m e de la r i 
v i è r e , que les castors b â t i s s e n t leurs huttes. Us 
creusent u n cou lo i r ob l ique q u i par t de la r i v e , 
au hau t de laquelle ils construisent u n mont icu le 
en f o r m e de fou r , à parois t r è s - é p a i s s e s , de l m , 3 0 
à 2 m , 3 0 de haut , de 3 à 4 m è t r e s de d i a m è t r e . 
Les parois en sont f o r m é e s de morceaux de bois 
d é p o u i l l é s de leur é c o r c e , r é u n i s par du sable et 
de la vase. Celte demeure renferme une chambre 
v o û t é e , dont le plancher est couvert de d é b r i s 
de bois. P r è s de l 'ouver ture est u n compar t imen t 
d e s t i n é à recevoir des provisions. On y t rouve 
souvent plusieurs c h a r r e t é e s de racines de n é n u 
phar. 

Les castors t ravai l len t con t inue l lement à 
leurs demeures, à amasser des provisions j u s 

q u ' à ce que la glace les en e m p ê c h e . L 'eau 
monte- t -e l le et p é n è t r e - t - e l l e dans l ' i n t é r i e u r 
des habi ta t ions , i ls percent la v o û t e et prennent 
la f u i t e par cette voie . Souvent, un castor reste 
t rois , quat re ans dans la m ê m e demeure ; mais, 
souvent aussi, i l se cons t ru i t une nouvel le ha
b i t a t i on , o u restaure une ancienne h u t t e ; i l ar
r ive encore q u ' i l é l ève une nouvel le demeure à 
cô t é de l 'ancienne, et q u ' i l les f a i t commun ique r 
entre elles. Les naturalistes des deux derniers 
s ièc les p r é t e n d a i e n t avoir o b s e r v é que le castor 
se sert de sa queue c o m m e d 'une t rue l l e ; Kart
w r i g h t , qu 'on peut regarder comme l'observa
teur le plus fidèle et le plus consciencieux, n'est 
pas de cet avis, et c ro i t que les castors lissent les 
parois de leurs demeures avec leurs pattes. 

Ce ne sont que les castors r é u n i s en sociétés 
q u i b â t i s s e n t des digues et des hut tes ; ceux qui 
vivent solitaires habi tent des ter r iers , comme la 
lou t re . On peut d i re , m a l g r é cela, que ce sont 
des an imaux sociables, et, quelque g ros s i è r e s que 
soient leurs construct ions, on n 'en a pas moins 
à admire r l ' a r t avec leque l ils les é l è v e n t . 

C'est avec les dents que le castor r é c o l t e ses 
m a t é r i a u x : quelques coups d o n n é s dans le 
m ê m e sens l u i suff isent p o u r couper les petites 
branches; quan t aux grands t roncs , i l les abat 
o rd ina i rement en les rongeant t o u t autour et 
plus p r o f o n d é m e n t d u c ô t é de Teau. Les grands 
arbres ne sont pas plus é p a r g n é s que les petits, 
et i l en renverse que lquefo is dont le t ronc a plus 
de 30 cent, de d i a m è t r e . L e p r ince Max. de 
W i e d d i t avoir v u des peupliers de 50 cent, de 
d i a m è t r e r o n g é s par les castors; les troncs étaient 
é p a r s , c o u c h é s les uns sur les autres. 

« I l n'est pas rare , d i t Crespon, qu 'une paire 
de castors, dans une seule n u i t , renverse une c in 
quantaine de jeunes saules de la grosseur d u bras 
ou de la j a m b e . Lorsqu ' i l s en on t j o n c h é le sol, ils 
choisissent les morceaux q u i sont le plus de leur 
g o û t . U n j o u r d u mois de m a i 1843, sur la rive 
gauche du R h ô n e , m o n f r è r e et m o i , nous nous 
a m u s â m e s à compte r les arbres v ic t imes de leurs 
ravages, et nous p û m e s nous convaincre que, dans 
deux saussaies voisines, i l y avait de onze à douze 
cents jeunes saules c o u p é s par les castors. Ces 
an imaux rongen t l ' a rbre à e n v i r o n 1 m è t r e de 
hauteur , selon l eu r t a i l l e ; i ls se posent sur leur 
t r a i n de d e r r i è r e , et, sans changer de place, ta i l 
lent l 'arbre en s i f f l e t , et le renversent t o u j o u r s du 
c ô t é q u i l eur est o p p o s é , en le poussant avec un 
de leurs pieds de devant qu ' i l s t i e n n e n t a p p u y é 
au-dessus de l ' endro i t qu ' i l s ont e n t a m é . D è s la 
p r e m i è r e aurore , i ls ont soin de cha r r i e r avec 
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Fig. G'3. Le Cas!or. 

leur gueule u n cer ta in nombre de branches dans 
leur t e r r ie r , pou r les ronger t ou t à l è u r aise, à 
l ' abr i de tou t danger, pendant le j o u r . » 

Die t r i ch de la W i n k e l l a eu la bonne fo r t une 
d'assister à une petite s c è n e de f a m i l l e , de pou -
•voir observer p r è s de Dessau une femel le de cas
tor a c c o m p a g n é e de ses pet i ts . « A u c r é p u s c u l e , 
d i t - i l , la f a m i l l e se mon t r a à la surface de l'eau 
et nagea vers la r ive . L a femel le se r i squa la pre
m i è r e à gagner terre , et a p r è s s ' ê t r e a s s u r é e que 
tou t é t a i t t r anqu i l l e , entra dans la saussaie. Les 
trois peti ts , q u i avaient la ta i l le d ' un chat à d e m i 
adulte , la su iv i r en t . On entendi t b i e n t ô t le b r u i t 
qu ' i l s faisaient en rongeant , et au bou t de que l 
ques minutes , u n arbre t o m b a . Tou te la f a m i l l e 
a u s s i t ô t se m i t à couper les branches et à en 
manger l ' é c o r c e . Peu de temps a p r è s , la femel le 
apparut , t r a î n a n t dans sa gueule une branche de 
saule, que les petits l ' a i d è r e n t à t ranspor ter jus 
qu ' au b o r d de l 'eau. A p r è s u n instant de repos, 

chacun r ep r i t la branche, et tous ensemble par
cou ru ren t à la nage le m ê m e chemin que c e l u i 
par leque l ils é t a i e n t venus. » Meyer inck d i t de 
son cô t é que plusieurs castors se r é u n i s s e n t p o u r 
prendre une branche d 'arbre entre les dents et 
la t r a î n e r à l 'eau, mais i l a joute qu ' i l s la coupent 
auparavant en morceaux de 1 m è t r e à l m , 3 0 . 

Les castors p r é f è r e n t les saules, les peupliers , 
les aunes, les f r ê n e s , les bouleaux, pour s'en nour
r i r et pour cons t ru i re leurs demeures. Rarement , 
ils s'en p rennen t aux c h ê n e s et aux ormes, dont 
le bois est plus dur . 

Comme la p lupa r t des rongeurs , les castors 
ont des habitudes p l u t ô t nocturnes que diurnes. 
Ce n'est que dans les endroits r e t i r é s , o ù 
l ' homme n 'ar r ive que t r è s - r a r e m e n t , qu ' i l s se 
hasardent à sor t i r pendant le j o u r , « Peu a p r è s 
le coucher du sole i l , d i t Meyer inck , ils abandon
nent leurs demeures, f o n t entendre des s i f f l e 
ments, et se p r é c i p i t e n t à l 'eau avec b r u i t . I ls 
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nagent quelque temps autour de leur hu t t e , des
cendant le courant , le r emontan t , selon qu ' i l s se 
sentent plus ou moins en s û r e t é ; ils mon t ren t soit 
leur museau, soit toute la t ê t e et le dos. Lorsque 
t o u t est t r anqu i l l e , ils gagnent la r ive , s ' é l o i g n e n t 
j u s q u ' à c inquante pas de la r i v i è r e , et plus en 
core, pour couper les arbres don t i ls on t besoin. 

'( E n nageant, ils vont j u s q u ' à u n d e m i - m i l l e de 
leurs huttes, mais i ls y reviennent tou jour s la 
m ê m e n u i t . L 'h ive r , c'est é g a l e m e n t la nu i t 
qu ' i l s abandonnent l eur g î t e ; parfois i ls le qu i t 
tent pour h u i t ou quinze jou r s . Duran t cette sai
son, i ls mangent l ' é c o r c e des branches de saules 
qu 'en automne i ls on t t r a n s p o r t é e s dans leurs 
te r r ie rs , et avec lesquelles i ls on t b o u c h é toutes 
les issues d u cô t é de la ter re . » 

Us rongent la glace, comme le d i t le pr ince de 
W i e d ; et là o ù l 'eau gè le jusqu 'au f o n d , ils se 
creusent sous la glace des conduits dans la vase. 

Le castor n'est pas aussi l o u r d , aussi mala
d ro i t q u ' i l le p a r a î t . Dans l 'eau, ses mouvements 
sont v i f s , rapides, a s s u r é s . I l nage avec ses pa t 
tes de d e r r i è r e , et sa queue fonc t ionne comme 
gouverna i l ; les pattes de devant l u i servent rare
men t de rames , i l les é t e n d d 'ordinai re sous 
son men ton . A terre , le castor t ro t t e assez ma la 
droi tement ; sa marche et tous ses mouvements 
rappel lent ceux du hamster. Pour explorer les 
environs, i l se dresse sur ses jambes de d e r r i è r e ; 
pour manger , i l s'assied sur son a r r i è r e - t r a i n , 
p rend les branches entre ses pattes de devant, 
les tourne et les re tourne en en rongeant l ' é 
corce. I l meut ses m â c h o i r e s plus rap idement 
que ne le f o n t l ' é c u r e u i l et le hamster . C'est or
d ina i rement p r è s de Teau profonde q u ' i l se place 
pour prendre ses repas, en ayant soin de t ou rne r 
la face d u c ô t é d u fleuve, pour pouvo i r s'y r é f u 
gier p romptemen t , en cas de danger. I l ne mange 
jamais l ' é c o r c e des arbres et des buissons q u i 
sont encore debout, comme le fon t les autres 
rongeurs ; son premier soin est d'abattre les 
branches avant d'en ronger les parties q u i ent rent 
dans son a l imen ta t ion , et i l en coupe o rd ina i re 
m e n t plus q u ' i l n 'en a besoin pour satisfaire sa 
f a i m et pour construire sa demeure . 

En l i b e r t é , les castors se m o n t r e n t t r è s - p r u 
dents, t r è s - c r a i n t i f s . A u moindre danger, i ls dis
paraissent dans Teau. Lorsqu ' i l s sont r é u n i s en 
c o l o n i e , i ls placent pendant la n u i t des sent i
nelles q u i signalent u n p é r i l par une sorte de 
claquement t o u t par t i cu l ie r . 

L e castor a tous les sens t r è s - d é v e l o p p é s , n o 
t ammen t l a v u e , l ' o u ï e et l 'odorat . I l s'aper
ço i t g é n é r a l e m e n t à temps d u danger, et sait y 

é c h a p p e r , g r â c e à son h a b i l e t é ext raordinai re à 
la nage. I l n'a pas à c ra indre beaucoup d'autres 
an imaux ; les grands carnassiers m ê m e s ont bien 
de la d i f f i c u l t é à l ' a t t r aper ; ses dents l u i sont des 
armes te r r ib les , avec lesquelles i l peut t en i r tête 
à la p lupa r t des autres m a m m i f è r e s . Tous les ob
servateurs s'accordent à d i re q u e , d ' un coup de 
dents, le castor peu t couper la patte d ' u n chien 
ou d ' u n chat. I l n'a donc pas d 'ennemis parmi 
les a n i m a u x , la l o u t r e e x c e p t é e . Ce carnassier 
nage et plonge m i e u x encore que le castor; i l 
peut l ' a t te indre dans ses demeures aquatiques, 
p rof i t e r d ' u n m o m e n t favorable pour le saisir et 
l ' é g o r g e r , et i l est t r è s - p r o b a b l e que sa vora
c i t é , son ins t inc t de m e u r t r e le por ten t souvent 
à l 'a t taquer. 

L ' é p o q u e des amours varie selon les contrées 
que l ' e s p è c e hab i te . Certains auteurs disent que 
l ' accouplement a l i e u au commencement de 
l 'h iver , d'autres en f é v r i e r ou en mars . C'est à ce 
m o m e n t sur tout que le c a s t o r é u m , dont l'odeur 
condu i t les sexes l ' u n vers l 'autre , est abondam
men t s é c r é t é . U n chasseur raconta à Audubon 
que lo r squ 'un castor a v i d é ses glandes anales 
dans u n e n d r o i t , u n second castor, g u i d é par l'o
deur , a r r i v e , recouvre la m a t i è r e odorante de 
te r re , vide ses glandes à son t ou r , et ainsi de 
suite de plusieurs autres ; aussi trouve-t-on 
souvent de petits mon t i cu l e s q u i exhalent une 
fo r t e odeur de c a s t o r é u m . Cette substance ayant 
la p r o p r i é t é d 'a t t i re r les castors, on en endui t les 
trappes. 

Deux ou quatre mois a p r è s l 'accouplement (la 
d u r é e de la gestation n'est pas encore b ien dé ter 
m i n é e ) , la f emel le met bas de deux à quatre petits 
aveugles, les al lai te pendant u n mois et les soi
gne avec tendresse. L e m â l e , q u i reste fidèle à sa 
femel le , qu i t t e la chambre o ù elle a mis bas, et 
va habi ter u n s imple c o u l o i r . A u bou t de quatre 
semaines, la m è r e apporte à ses peti ts de jeunes 
pousses d'arbres, et au b o u t de six semaines, 
elle sort avec eux. 

A deux ans, les pet i ts sont capables de se repro
du i re ; à t ro is ans, ils sont c o m p l è t e m e n t adultes. 
I ls gardent g é n é r a l e m e n t l a demeure de leurs 
parents, et ceux-ci s'en const ru isent une nouvelle. 

Chasse .— A u c u n autre a n i m a l ne rapporte 
plus aux chasseurs que le castor, aussi es t - i l par
tout pou r su iv i avec a rdeur . E n A m é r i q u e , on le 
tue, on le p rend avec des trappes o u dans des 
trous fai ts dans la glace. L e t i r e r est u n moyen 
incer ta in : s ' i l est dans Teau ou s i , en é t a n t éloi
g n é , on ne le tue pas sur le c o u p , i l est à peu 
p r è s p e r d u . Les trappes a m o r c é e s avec des b ran-
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ches f r a î c h e s , sont u n moyen plus s û r . E n h i 
ver, on fa i t des trous dans la glace et on tue les 
castors quand i ls s'y mont ren t pour respirer ; o u 
bien, on casse la glace de la r i v i è r e qu ' i l s hab i 
tent , p r è s de leurs demeures, on y place u n filet 
grand et solide, on renverse les huttes et on chasse 
les animaux e f f rayés dans le filet. Les trappeurs 
intell igents laissent toujours quelques castors ; 
mais sur les l imi tes des terr i toires de chasse, 
chacun prend autant de castors q u ' i l le peut . Ces 
chasses a m è n e n t entre les d i f f é r e n t e s bandes de 
chasseurs de grandes contestations, q u i se te r 
minent souvent par des combats sanglants et 
meurtr iers . La chasse du castor a d 'ai l leurs ses 
dangers; l 'animal se d é f e n d vigoureusement, et 
fa i t parfois à ses ennemis de profondes blessures. 

C a p t i v i t é . — Le castor s'apprivoise parfai te
ment lo r squ ' i l est pris dans le jeune â g e . Les au
teurs q u i ont é c r i t sur l ' A m é r i q u e , par lent de 
castors que les Indiens é l è v e n t comme animaux 
domestiques. « Je ne vis dans les villages, d i t La 
Hontan , r i en de plus surprenant que des castors 
aussi app r ivo i s é s que des chiens, nager dans les 
ruisseaux, cour i r dans la campagne. Ils ne vont 
souvent pas à l 'eau de toute une a n n é e , sans 
ê t r e pour cela ce que l 'on nomme des castors de 
terriers, q u i ne s'approchent jamais des cours 
d'eau que pour y boire, et q u i , au dire des I n 
diens, ont é t é c h a s s é s par les autres castors à 
cause de leur paresse. » Hearne a eu des castors 
captifs pendant longtemps, ils arr ivaient quand 
i l les appelait , le suivaient comme des chiens, et 
aimaient à ê t r e c a r e s s é s . Ces castors paraissent 
bien se t rouver dans la soc i é t é des femmes et 
des enfants des Peaux-Rouges. I ls se mont ren t 
inquiets lorsqu 'on les laisse seuls quelque 
temps ; ils sont joyeux, au contra i re , quand leur 
m a î t r e r ev ien t , ils g r impen t sur l u i , se cou 
chent sur le dos , se dressent, f o n t en u n m o t 
comme les chiens, q u i t é m o i g n e n t à leur m a î t r e 
le plaisir qu ' i ls ont de le revoir a p r è s une longue 
absence. Dans les chambres, ils sont t r è s - p r o p r e s ; 
ils vont tou jours à Teau ou sur la glace pour se v i 
der. Us se nourrissent des m ê m e s al iments que 
leurs m a î t r e s ; i ls a iment beaucoup les puddings 
au r i z et aux raisins secs; mangent des poissons 
et de la viande, quoique cette n o u r r i t u r e ne leur 
soit pas nature l le . On n o u r r i t de m ê m e , dans le 
no rd de l 'Europe et de l ' A m é r i q u e , les chevaux 
et les b œ u f s avec des t ê t e s de poissons et d 'au
tres mets analogues. K l e i n avait u n castor appr i 
vo isé , q u i le suivait pa r tou t comme u n ch ien , et 
le chercha i t l o r s q u ' i l é t a i t absent. B u f f o n en re
ç u t u n d u Canada [et le garda longtemps. A u 

commencement , i l le tenai t m ê m e é lo igné de 
Teau. Ce castor ne s'attacha à personne, mais i l 
é t a i t t r è s - d o u x et se laissait prendre et t ranspor
ter . A table, i l poussait u n pe t i t c r i p l a in t i f , ag i 
ta i t sa patte pour demander quelque chose à 
manger, empor ta i t sa n o u r r i t u r e et a l la i t la 
d é v o r e r dans u n endroi t c a c h é . L e pr ince Max. 
de W i e d t rouva u n castor capt i f à F o r t - U m o n ; 
i l avait la ta i l le d ' un porc de deux ans, é ta i t 
b ien long de l m , 2 0 , et é t a i t aveugle. I l se prome
nai t dans toute la maison, se m o n t r a i t confiant 
vis-à-vis des personnes q u ' i l connaissait,, mais 
cherchai t à m o r d r e tous ies é t r a n g e r s . 

A c c l i m a t a t i o n . — E n diverses l oca l i t é s , on a 
c h e r c h é à e m p ê c h e r la destruct ion de ces an i 
m a u x et à les accl imater dans des cours d'eau 
ou des é t a n g s . Une colonie de castors se t rouve 
encore maintenant à Rothenhof sur la M o l d a u , en 
B o h ê m e , dans les p r o p r i é t é s d u pr ince Schwar-
zenberg; d'autres colonies existent dans les c h â 
teaux de H a l l b r u n n , dans le pays de Salzbourg, 
et de S c h œ n a u , en A u t r i c h e . A N y m p h e n b u r g , 
en B a v i è r e , on a des castors depuis de longues 
a n n é e s . Lenz en v i t là plusieurs en 1837. Us h a b i 
taient u n pe t i t é t a n g , e n t o u r é de m u r s , i ls y 
avaient cons t ru i t leurs huttes à sec. L ' u n d'eux 
vivai t en cap t i v i t é depuis trente-trois ans, u n 
autre depuis t r e n t e - c i n q ans, et le gardien 
assura au natural iste q u ' u n t r o i s i è m e avait é té 
c o n s e r v é pendant c inquante ans. « Ces castors, 
d i t Lenz , avaient une charmante h a b i t a t i o n , 
c o m p o s é e de longs copeaux de bois de saule , 
qu ' i ls avaient c o u p é s avec leurs dents, comme 
avec u n couteau. Us p r é f è r e n t les saules, dont 
ils mangent les feui l les et l ' é c o r c e , à toutes 
les autres e s p è c e s d'arbres ; ils se nourrissent 
aussi volontiers de noisettes, de pa in , de f r u i t s . 
Une femelle eut c i n q p o r t é e s , quatre de deux 
et une d ' u n seul pet i t . » Malheureusement ces 
colonies sont en déc l i n , et i l est m ê m e d i f f i 
cile maintenant d 'avoir de ces animaux pour les 
jardins zoologiques. Dans les endroits h a b i t é s i l 
est à peu p r è s impossible d 'accl imater le castor. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les d é g â t s que cause 
le castor sont b i en c o m p e n s é s par les prof i ts que 
Ton re t i re de l ' a n i m a l . I l faut d 'ai l leurs fa i re r e 
marquer q u ' i l habite des c o n t r é e s d é s e r t e s , q u ' i l 
ne d é t r u i t que de jeunes plants d'arbres qu i pous
sent t r è s - r a p i d e m e n t . Sa peau, sa chair, son cas
t o r é u m payent non-seulement ses d é g â t s , mais 
encore toutes les peines et toutes les fatigues oc
c a s i o n n é e s par sa chasse. 

L a f o u r r u r e d u castor, r é d u i t e à son duvet, est 
t r è s - e s t i m é e , et cela depuis les temps les plus 
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anciens. Avan t de l 'employer, on en re t i re tous 
les poils soyeux, dont on fa i t des chapeaux en feu-
Ire ; ou bien que l 'on f i l e , que l 'on tisse pour en 
fa i re des gants, des rubans, des é to f f e s . Une peau 
f o u r n i t j u s q u ' à 750 grammes de ces poi ls , qu i 
ont une valeur d 'envi ron 67 f rancs . Une peau 
brute vaut de 30 à 75 f rancs . Mais la consomma
t ion en est c o n s i d é r a b l e m e n t d i m i n u é e , soit 
parce qu 'on l u i substitue presque e n t i è r e m e n t les 
poils de l i èvre ou de lap in , soit parce que la f a 
br ica t ion des chapeaux de soie a r e m p l a c é en 
grande part ie celle des chapeaux f e u t r é s . 

La chai r d u castor passe pour ê t r e excellente, 
lorsque l ' an ima l s'est n o u r r i de n é n u p h a r s ; celle 
de la queue sur tout est r e g a r d é e comme u n mets 
t r è s - d é l i c a t , et on payait autrefois une queue 
j u s q u ' à 12 francs . L 'Ég l i s e assimilai t j ad i s la 
chair d u castor à celle des poissons, et en au
tor isai t l'usage pendant le c a r ê m e et en temps 
de j e û n e . 

T r è s - u s i t é autrefois comme antispasmodique, 
le c a s t o r é u m est l o i n d 'avoir a u j o u r d ' h u i u n 
pare i l emplo i . 

C'est n é a n m o i n s une substance de grande va
leur, m a l g r é les falsif ications qu 'on l u i f a i t subir . 
I l y a quarante ans, on payait 2 francs les 15 
grammes de cette substance, a u j o u r d ' h u i on les 
paye 20 francs et au d e l à . 

« I l reste encore u n objet de commerce assez 
impor tan t , d i t Guibour t (1). On en dist ingue 
deux e s p è c e s pr incipales , celui d ' A m é r i q u e et 
celui de Russie. Ce dernier est le seul q u i soit 
e m p l o y é en France et en Angle te r re . 

« L e c a s t o r é u m d ' A m é r i q u e est onctueux et 
presque f lu ide dans l ' an imal v ivan t , mais le 
commerce nous le p r é s e n t e d e s s é c h é dans ses 
deux poches, encore unies ensemble, à la m a n i è r e 
d 'une besace, et plus ou moins r i d é e s et apla
ties. I l a encore une odeur t r è s - f o r t e et m ê m e 
f é t i d e ; une couleur b rune n o i r â t r e à l ' e x t é r i e u r ; 
b rune , fauve ou j a u n â t r e à l ' i n t é r i e u r ; une cas
sure r é s i n e u s e e n t r e m ê l é e de membranes b lan 
c h â t r e s ; une saveur â c r e et a m è r e . 

Le c a s t o r é u m d ' A m é r i q u e varie beaucoup en 
q u a l i t é suivant l ' âge de l ' an ima l , l 'abondance et 
la nature de sa nou r r i t u r e , et sur tout , probable
ment , suivant l ' é p o q u e à laquelle i l a é t é t u é . 

« Nous donnons i c i t rois f igures remarquables 
de c a s t o r é u m d ' A m é r i q u e . Dans la f i g u r e , 64 les 
deux poches, longues de 8 à 9 c e n t i m è t r e s , sont 
a c c o m p a g n é e s de l 'apparei l g é n i t a l ab. La f i 
gure 65 p r é s e n t e la r é u n i o n de quatre poches 

(1) Guibourt, Hist. nat. des drogues simples, 6 e édition. 
Paris, 1869, tome IV. 

dont les deux s u p é r i e u r e s , longues de 13 cent i
m è t r e s , sont les poches ord ina i res d u c a s t o r é u m . 
Les deux autres poches, plus petites et plus 
é t r o i t e s , sembleraient ne pouvo i r ê t r e que les 
glandes anales, d e s t i n é e s à la s é c r é t i o n de la 
m a t i è r e grasse et onctueuse q u i sert probable
men t au castor à endui re sa queue et sa fou r ru re ; 

et cependant elles sont c o n f o r m é e s comme les 
p r e m i è r e s , et la m a t i è r e qu'el les renferment est 

semblable à celle contenue dans les grandes 
poches. L a figure 66 r e p r é s e n t e les quatre 
poches d 'un jeune castor. L ' a p p a r e i l g é n i t a l v 
é t a i t co l l é contre l u n e des poches a, q u i sont 
épa i s ses , charnues, d'une cou leur b r u n e n o i r â t r e 
à l ' i n t é r i e u r , et rempl ies d 'un suc r é s i n e u x de 
m ê m e couleur . Ces poches paraissent ê t r e les 
\ raies poches au c a s t é o r u m non encore d é v e -
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l o p p é e s . Les deux poches b sont beaucoup plus 
s è c h e s à l ' i n t é r i e u r et d 'un j aune r o u g e â t r e . Ce 
sont les poches dites inférieures o u anales. 

« L e c a s t o r é u m de Russie ou de S i b é r i e est 
u s i t é en Pologne et en Gall icie, o ù i l est t r è s -
e s l imé et f o r t cher. V o i c i les c a r a c t è r e s que j e 
l u i ai t r o u v é s . 

« A u l ieu d ' ê t r e en poches i so lées , a l l o n g é e s , 
p i r i formes et r i d é e s , comme le c a s t o r é u m d u 
Canada, celui de S i b é r i e é t a i t en poches pleines, 
arrondies, plus larges que longues, et comme 
f o r m é e s de deux poches confondues en une 
seule. U n é c h a n t i l l o n un ique sur les 40 onces 
of f ra i t deux poches o v o ï d e s aux t rois quarts s épa 

r ée s (fig. 67) , et la f o r m e de quelques autres 
ind iqua i t une divis ion i n t é r i e u r e (fig. 68) ; m a ï s 

Fig. 68. Castoréum de Sibérie 

la presque to t a l i t é o f f r a i t une fu s ion c o m p l è t e de 
deux poches en une seule (fig. 69). 

« Ce c a s t o r é u m a une odeur d 'empyreume aro
mat ique , analogue à celle d u c u i r de Russie, t r è s -
fo r te et susceptible d 'une grande expansion. Ce 
n'est que lorsque cette odeur s'est d i s s i p é e que 
les doigts q u i l ' on t t o u c h é laissent apercevoir 
l 'odeur p ropre au c a s t o r é u m d u Canada. I l a une 
consistance solide, presque s è c h e et f r i a b l e ; i l 
est j a u n â t r e , graveleux sous la dent, d 'une saveur 
peu sensible d ' abord , puis t r è s - a m è r e et a ro

mat ique . 

« M . Pereira (1) a d é c r i t u n c a s t o r é u m (fig. 70) 
dont les poches sont a c c o l é e s deux à deux, mais 
c o m p l è t e m e n t distinctes, comme celles d u cas
t o r é u m d ' A m é r i q u e ; elles ne paraissent pas 
at teindre le vo lume des plus grandes poches 
d ' A m é r i q u e ; elles sont plus courtes et plus 

arrondies, diversement c o m p r i m é e s par la dessic
ca t ion . 

« L a pe l l icu le e x t é r i e u r e est s è c h e , transparente 
et d 'un gris b r u n â t r e . On t rouve au-dessous une 

membrane f ibreuse, opaque, blanche et nacrée, 
dont les plis p é n è t r e n t dans l ' i n t é r i e u r de la 
poche et paraissent la diviser en plusieurs cham
bres. Par la dessiccation, ces plis i n t é r i e u r s se 
contractent et f o r m e n t des brides, entre les
quelles la substance d u c a s t o r é u m se boursoufle 
au dehors et donne à la surface de la poche une 
apparence m a m e l o n n é e . La substance m ê m e d u 
c a s t o r é u m est d 'une couleur r o u g e â t r e , d 'une 
apparence terne et grumeleuse, n ' o f f r a n t pas la 
cassure r é s i n e u s e d u bon c a s t o r é u m d u Canada. 
E l l e o f f re une odeur mix t e de c a s t o r é u m et de 

cu i r de Russie. » 
De m ê m e que le c a s t o r é u m , les r e m è d e s que 

l 'on t i r a i t des d i f f é r e n t e s parties d u castor, et 

(I) London médical Gazette, t. XVII, p. 206,. 
I I — 120 
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auxquels les p r é j u g é s a t t r ibuaient des vertus 
diverses, sont t o m b é s en d é s u é t u d e . Dans q u e l 
ques endroits, cependant, on se sert encore de 
la graisse et d u sang d u castor pour combat t re 
certaines affections. Les S i b é r i e n n e s p r é t e n d e n t 
que les os de cet an imal g u é r i s s e n t les maux 
de pieds ; q u ' u n col l ie r de dents de castor f ac i l i t e 
la den t i t ion des enfants, et g u é r i t les maux de 
dents. Mais ce sont là de ces p r é j u g é s , q u i n 'exis-

l t en t p lus que chez les peuples d 'une civi l isat ion 
a r r i é r é e . Les Peaux-Rouges de l ' A m é r i q u e du 
N o r d , q u i , dans l eu r haute estime p o u r le castor, 
l u i accordent presque autant d ' in te l l igence qu ' à 
l ' h o m m e et l u i donnent une â m e immor te l l e , 
sont t ou t aussi f o n d é s dans l eu r croyance que les 
femmes de la S i b é r i e à l ' é g a r d de l ' e f f icac i té de 
tel le ou te l le par t ie d u castor, pou r p r é v e n i r ou 
g u é r i r te l le ou tel le maladie . 

L E S D I P O D I D É S — DIPODES. 

Die Springmàuse, The Gerboas. 

C a r a c t è r e s . — L a physionomie des d i p o d i d é s 
nous rappelle celle des kanguroos. Comme chez 
ces animaux, nous voyons l ' a r r i è r e - t r a i n t r è s -
d é v e l o p p é ; les pattes de d e r r i è r e beaucoup plus 
longues que celles de devant, une queue r e l a t i 
vement aussi longue, g é n é r a l e m e n t o r n é e , à l 'ex
t r é m i t é , d 'une tou f fe de poils d i sposés sur deux 
l ignes. Mais la t ê t e des d i p o d i d é s d i f f è r e nota
blement de celle des kanguroos. E l le est grosse 
et porte une moustache aussi longue souvent que 
t ou t le corps. Leurs grands yeux sont plus v i f s , 
p lus expressifs que ceux d 'aucun autre an ima l 
noc turne . Leurs oreilles sont droites, de moyenne 
longueur , et en f o r m e de cu i l l e r ; l eu r cou est 
cour t et i m m o b i l e . Leurs pattes de devant sont 
petites et por ten t o rd ina i remen t c i n q d o i g t s ; 
tandis que celles de d e r r i è r e n 'en on t que t ro is 
complets et g é n é r a l e m e n t u n ou deux r u d i m e n -
taires. L e u r pelage est m o u et é p a i s . 

L e u r s t ruc ture interne of f re aussi plusieurs 
p a r t i c u l a r i t é s curieuses. L e c r â n e se f a i t remar
quer par une b o î t e c é r é b r a l e t r è s - l a r g e , une 
caisse d u t y m p a n t r è s - g r a n d e . Les v e r t è b r e s cer
vicales, l 'atlas e x c e p t é , sont souvent s o u d é e s en 
une seule p i è c e . L a colonne v e r t é b r a l e est f o r m é e 
de onze o u douze v e r t è b r e s dorsales, sept ou 
h u i t v e r t è b r e s lombaires , t ro is o u quatre v e r t è 
bres s a c r é e s ; le n o m b r e des v e r t è b r e s caudales 
s 'é lève j u s q u ' à t rente . Le squelette nous o f f re 
encore à c o n s i d é r e r la s t ructure d u m é t a t a r s e ; les 
os en sont s o u d é s en une seule p i è c e , t r è s - l o n g u e , 
p r é s e n t a n t à son e x t r é m i t é i n f é r i e u r e des facettes 
p o u r les ar t icula t ions des phalanges. C'est le 
seul exemple que nous t rouverons , chez les 
m a m m i f è r e s , de cette d isposi t ion q u i est propre 
à tous les oiseaux. L a den t i t i on ne d i f f è r e g u è r e 
de celle des autres rongeurs : les incisives sont 
lisses o u s i l l o n n é e s ; i l y a g é n é r a l e m e n t t rois 

molaires , q u i sont quelquefois p r é c é d é e s d'une 
fausse mola i r e r u d i m e n t a i r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les dipodi
d é s habi ten t p r i n c i p a l e m e n t l ' A f r i q u e et l'Asie ; 
quelques-uns se r encon t ren t dans le sud-ouest 
de l 'Europe ; deux e s p è c e s sont propres à l 'Amé
r i q u e d u N o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils habitent 
les l i eux secs et d é c o u v e r t s , les steppes herbeuses, 
les d é s e r t s sablonneux ; ce sont des animaux du 
d é s e r t , comme la couleur de leur robe l ' indique. 
Us recherchent les terrains a rg i l eux o u sablon
neux, les bas-fonds, r a r emen t des l ieux élevés ; 
s ' é t a b l i s s e n t dans les prair ies couvertes de buis
sons, o u au voisinage des champs c u l t i v é s . Une 
seule e s p è c e habi te les montagnes . I ls on t pour 
demeures des te r r iers à couloi rs nombreux , rami
fiés, t o u j o u r s t r è s - o b l i q u e s , mun i s d'ouvertures 
nombreuses, et i l s v ivent t o u j o u r s en grandes 
bandes. Us restent au repos, le j o u r , dans leurs 
demeures souterraines, et n ' en sor tent qu ' ap rès 
le coucher d u solei l . Les d i p o d i d é s se nourrissent 
de racines, de bulbes, de grains de toute espèce , 
de f r u i t s , de feui l les , d 'herbes. Quelques-uns 
rongent l ' é c o r c e des buissons ; plusieurs man
gent des insectes, de peti ts oiseaux, des charo
gnes m ê m e , et par fo is s ' e n t r e - d é v o r e n t . Pour 
manger , i ls se dressent à m o i t i é , s'asseyent sur 
leur d e r r i è r e et p r ennen t u n p o i n t d 'appui sur la 
queue. Us por ten t l eu r n o u r r i t u r e à l eu r bouche 
avec leurs pattes de devant, 

Leurs mouvements sont cu r i eux . L e u r marche 
d i f f è r e de celle des kanguroos . I l s p lacent rapide
m e n t une patte devant l ' au t re ; mais , pour f u i r , 
i ls sautent, s ' é l a n c e n t dans l ' a i r à l 'a ide de leurs 
pattes de d e r r i è r e , l eu r queue l eu r servant de 
gouverna i l et de balancier , et leurs pieds de de
vant é t a n t r a m e n é s sur leur men ton o u sur les 
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cô tés de leur p o i t r i n e , comme le f a i t u n h o m m e 
qu i court . I ls f o n t aussi des bonds q u i o n t j u s q u ' à 
v ingt fois la longueur de leur corps ; la grande 
espèce peut ainsi f r a n c h i r des espaces de plus de 
6 m è t r e s . Les bonds se suivent, et l ' on ne vo i t 
qu ' un objet jaune q u i f end l ' a i r comme une f l è 
che, en d é c r i v a n t une courbe assez basse. Us 
creusent le sol avec une e x t r ê m e r a p i d i t é , que l 
que faibles que paraissent leurs pattes de devant. 
Quand ils paissent, i ls marchen t à quatre pattes, 
comme les kanguroos, t r è s - l e n t e m e n t et sans 
t rop se d é p l a c e r . Pour se reposer i ls s 'appuient 
toujours sur leurs pattes de d e r r i è r e . 

Tous les d ipod idés on t les sens d é v e l o p p é s , 
sur tout l 'ou ïe et la vue ; i ls é c h a p p e n t donc fac i 
lement aux dangers q u i les menacent . I l s sont 
t r è s - c r a in t i f s et t r è s - m é f i a n t s ; les t roub le - t -on , 
ils se r é f u g i e n t en tou te h â t e dans leur t e r r i e r , 
ou prennent la f u i t e avec une r a p i d i t é incroyable . 
L a plus grande e s p è c e se d é f e n d , au besoin, avec 
ses pattes de d e r r i è r e , comme le f o n t les kan 
guroos; les petites e s p è c e s n'opposent jamais au
cune r é s i s t a n c e quand elles sont prises. 

L e u r vo ix est une sorte de g é m i s s e m e n t , 
comme celle des jeunes chats ; quelques-uns 
poussent de sourds grognements ; toutefois i ls ne 
se f o n t pas souvent entendre. Quand la t e m p é r a 
tu re baisse, i ls t omben t dans une sorte de som
m e i l h iverna l ; s 'engourdissent pour quelque 
temps ; mais jamais i ls n'amassent de provisions 
pour l 'h iver , comme les autres rongeurs. 

C a p t i v i t é . — Malheureusement les d i p o d i d é s 
ne suppor tent pas a i s é m e n t la c a p t i v i t é ; i ls sont 
t r è s - d é l i c a t s , et quelques soins qu ' on leur donne 
ils ne ta rdent pas à p é r i r . Pendant le peu de 
temps qu ' on les conserve, i ls sont charmants, 
t r è s - a g r é a b l e s , et plaisent par l eu r douceur et 
l eur innocence. Ce n'est que t r è s - d i f f i c i l e m e n t 
qu 'on parvient à les t ransporter vivants dans une 
pa t r ie qu i leur est é t r a n g è r e : i ls y meuren t 

b i e n t ô t . 
Usages e t p r o d u i t s . — Toutes les e s p è c e s de 

d i p o d i d é s ne causent à peu p r è s aucun d é g â t ; le 
d é s e r t t ou t ent ier l eu r appar t ient et elles n ' on t 
r i en à y d é t r u i r e : une seule, quand elle est en 
t rop grand nombre p r è s des l i eux c u l t i v é s , pour 
ra i t d é v a s t e r les plantat ions. Par contre , elles 
sont d 'une certaine u t i l i t é : leur cha i r est esti
m é e , et dans diverses c o n t r é e s l eu r f o u r r u r e est 
r e c h e r c h é e . 

Les d i f f é r e n c e s d 'organisat ion que p r é s e n t e n t 
les d i p o d i d é s , on t permis d ' é t a b l i r p a r m i eux p l u 
sieurs genres. 

L E S M É R I O N E S — MERION. 

Die Hûpfmàuse, 

Caractères. — Par l'ensemble de leurs carac
t è r e s , les m é r i o n e s sont b ien des d i p o d i d é s , 
mais elles on t des rapports avec les rats par la 
fo rme de leur queue. 

Elles on t le corps a l l o n g é , u n peu plus large 
en a r r i è r e qu 'en avant ; le cou é p a i s , assez long ; 
la t ê t e longue et mince ; le museau de moyenne 
longueur , p o i n t u ; le nez ve lu ; la bouche pet i te ; 
les oreilles moyennes, ovales, hautes, minces, 
arrondies ; les yeux assez petits ; les moustaches 
m é d i o c r e s , ne d é p a s s a n t pas la t ê t e en l ongueu r ; 
les pattes de devant t r è s - c o u r t e s , minces, pour 
vues de quatre doigts et d 'un pouce r u d i m e n -
taire ; les pattes de d e r r i è r e t ro is fois plus longues 
que celles de devant, t r è s - g r ê l e s , t e r m i n é e s , - p a r 
c inq doigts, dont les deux e x t r ê m e s plus courts 
que les trois d u m i l i e u ; sauf le pouce r u d i m e n -
taire des pieds a n t é r i e u r s , lequel est recouvert 
d 'un ongle aplat i , tous les autres doigts sont 
munis d'ongles courts, r e c o u r b é s , minces et 
c o m p r i m é s . L e u r queueest t r è s - l o n g u e , a r rond ie , 
a n n e l é e , é c a i l l e u s e , recouverte de poils courts 
et va en s'amincissant de la base à la poin te , 
qu i est t r è s - g r ê l e . L e u r pelage est lisse, c o u c h é , 
é p a i s , cour t et grossier. Elles on t quatre molaires 
à la m â c h o i r e s u p é r i e u r e et quatre à la m â c h o i r e 
i n f é r i e u r e , f o r m a n t des replis obl iques. 

Ce genre ne compte qu'une e s p è c e . 

LA MÉRIONE DU CANADA—MERIONES CJNADENSIS. 

Die Hûpfmaus. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 71), que l'on 
c o n n a î t vu lga i rement sous le n o m de souris sau
teuse d'Amérique, est la plus peti te de toute la 
f a m i l l e , car elle a au plus la ta i l le d u m u l o t . E l l e 
a le dos d 'un b r u n rouge f o n c é , m ê l é de b r u n 
j a u n e ; les flancs d 'un b r u n j a u n e , f a ib lement 
m o u c h e t é s de n o i r ; le ventre b l a n c ; les oreilles 
brunes à leur face externe. Parfois le jaune b r u n 
des flancs couvre u n aussi g rand espace que le 
b r u n f o n c é d u dos. Quand l ' an imal a son pelage 
d 'hiver , cette te in te j aune a c o m p l è t e m e n t dis
pa ru , et le b r u n f o n c é arr ive jusqu 'au ventre . Les 
oreilles sont noires et jaunes, les l èv res blanches. 
Les pattes de d e r r i è r e sont grises, celles de de
vant b l a n c h â t r e s . Le corps est l o n g de 12 cent . ; 
sa hauteur , au garrot , est de 5 cent., et sa queuk 
en mesure 14. 



D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les r é g i o n s 
les plus septentrionales de l ' A m é r i q u e d u N o r d 
sont la patrie de cette e s p è c e . On la t rouve de
puis le Labrador , à travers t o u t le Canada, 
tous les pays à pelleteries, jusqu 'au grand lac des 
Esclaves, et p e u t - ê t r e encore plus au no rd . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — El le habi te 
les prairies couvertes de buissons et les l i s iè res 
des f o r ê t s ; se t i en t t o u t le j o u r c a c h é e dans sa re
t ra i te et n 'en sort q u ' à la n u i t pour r ô d e r avec 
ses compagnes. Les terriers qu 'el le se creuse on t 
50 cent, et plus de p rofondeur . A l ' e n t r é e de 
l 'h iver elle s'enveloppe d'une couche de te r re , 
s 'enroule sur e l l e - m ê m e , la queue entourant le 
corps, et s 'engourdit jusqu 'au p r in temps . On 
raconte q u ' u n j a rd in i e r , au mois de m a i , t rouva 
à u n d e m i - m è t r e de profondeur une boule de 
terre de la grosseur d 'une balle à j oue r ; sa f o r m e 
r é g u l i è r e le f rappan t , i l la divisa en deux d ' u n 
coup de b ê c h e , et i l t rouva u n pe t i t an ima l en
r o u l é sur l u i - m ê m e , q u i y é ta i t contenu comme 
u n f o u r m i dans u n œ u f . C ' é t a i t not re m é -
r ione , dont i l avait mis à d é c o u v e r t la demeure 
d 'hiver . 

Ce n'est qu'en é t é qu 'e l le est tou t à f a i t éve i l 
lée ; elle saute alors si rapidement , que Davis 
ne pu t ar r iver qu 'au bou t d'une heure à attraper 
u n i n d i v i d u q u i , sor t i d 'une f o r ê t , é t a i t e n t r é 
dans u n champ, aux environs de Q u é b e c ; et 
cependant t rois hommes l 'a idaient à l u i fa i re 
la chasse. L ' a n i m a l faisait des bonds de 30 cent. 
de haut , d 'un m è t r e à u n m è t r e et demi de long . 
On ne p u t le prendre que lo rsqu ' i l eut c o m p l è t e 
m e n t é p u i s é ses forces. E n f o r ê t , i l do i t ê t r e à 
peu p r è s impossible d 'at traper une m é r i o n e . E l l e 

s ' é l a n c e par-dessus de peti ts buissons qu i arrê-
I tent la poursui te de l ' h o m m e , et elle f i n i t tou

jours par t rouver o ù se me t t r e en s û r e t é . Au
dubon doute qu ' aucun m a m m i f è r e soit plus 
agile qu 'e l le . 

L e m ê m e auteur rappor te que, pendant tout 
! l ' é t é , i l a t r o u v é des pet i ts , g é n é r a l e m e n t trois, 

dans u n n i d d'herbes tendres, mol lement rera-
] b o u r r é de plumes, de poi ls et de duvet. 11 con

f i r m e le d i r e des anciens naturalistes : que les pe
t i ts a d h è r e n t aux mamelons de l eu r m è r e , ce qui 
permet à ce l le -c i de les t ranspor ter partout . 

Les p r inc ipaux ennemis de la m é r i o n e du Ca
nada sont les divers carnassiers d u N o r d , notam
ment les h i b o u x , q u i peuvent s'en emparer fa
c i lement . 

C a p t i v i t é . — D ' a p r è s A u d u b o n , ce gracieux 
an ima l est faci le à é l e v e r . « J 'en ai eu une fe
mel le , d i t - i l , depuis le p r in temps j u s q u ' à l 'au
tomne . Quelques j o u r s a p r è s que j e l'eus attra
p é e , elle m i t bas deux pet i ts , q u i v in ren t à mer
vei l le , et é t a i e n t à peu p r è s adultes en automne. 
Je mis dans leur cage une couche de terre d'un 
p ied d ' é p a i s s e u r . Les m é r i o n e s s'y c r e u s è r e n t un 
t e r r i e r avec deux ouver tures . D 'o rd ina i r e , elles 
é t a i e n t silencieuses ; en fe rmai t -on avec elles une 
souris, elles c r ia ien t c o m m e u n pe t i t oiseau qu i 
a peur , et se mon t ra i en t t r è s - c r a i n t i v e s . T o u t ce 
qu 'on me t t a i t dans l eu r cage avait d isparu le 
lendemain m a t i n : elles l 'avaient t r a n s p o r t é 
dans leur demeure . Elles mangeaient d u b l é , du 
m a ï s , et su r tou t d u sarras in . Quand elles en 
avaient r e m p l i une chambre , elles en creusaient 
une nouvelle . Elles p é r i r e n t par accident . » 

Usages et p r o d u i t s . — Les Indiens ne parais-
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Fig. 72. La Gerboise d'Égypte. 

sent n i manger la chair , n i u t i l i ser les four ru res 

de cette e s p è c e . 

LES GERBOISES — HALTOMYS. 

Die Wûstenspringmâuse, The Gerboas. 

Les espèces de ce genre, type des dipodidés, 
sont les mieux connues de la f a m i l l e ; leurs ca
r a c t è r e s sont des plus p r o n o n c é s , et Hasselquist 
a p u d i r e , en e x a g é r a n t t o u t e f o i s , qu'elles « on t 
la t ê t e d u l i èv re , les moustaches de l ' é c u r e u i l , 
le g r o i n d u porc , le corps et les pattes de de
vant de la souris, les pattes de d e r r i è r e d 'un o i 

seau et la queue d u l o i r . » 
C a r a c t è r e s . — L a t ê t e est c a r a c t é r i s t i q u e chez 

les gerboises, et f a i t i m m é d i a t e m e n t r e c o n n a î t r e 
ces animaux pour des habitants du d é s e r t . Les 
organes des sens y sont t r è s - d é v e l o p p é s . Les 
oreilles on t u n pav i l lon large, membraneux , à 
peine recouvert de poils ; le condu i t aud i t i f a une 
f o r m e tou te p a r t i c u l i è r e , par suite d u g rand d é 
veloppement des os molaires . Les yeux, grands 

et vifs , ont une grande expression de douceur ; 
les narines sont larges, é t e n d u e s ; les joues por
tent de longues moustaches, q u i doivent servir 
d'organes de tact. Le cou est t r è s - c o u r t , t r è s - p e u 
mobi le . L a queue est t r è s - l o n g u e ; elle dépas : e 
de beaucoup la longueur d u corps, et porte à son 
e x t r é m i t é une touf fe de poils raides, d 'une cou 
leur d i f f é r e n t e de celle d u reste de l 'organe et 
d i sposés sur deux rangs, comme les barbes d'une 
flèche. Les jambes de devant sont t r è s - c o u r t e s , 
n 'ont que quatre doigts, a r m é s d'ongles assez 
longs, aigus, r e c o u r b é s , propres à f o u i r , et un 
pouce rud imen ta i r e p o u r v u ou d é p o u r v u d 'un 
ongle plat . Les membres p o s t é r i e u r s sont six fois 
plus longs que ceux de devant ; l eur a l longement 
porte sur tout sur le t ib ia et sur le m é t a t a r s e . I l s 
sont t e r m i n é s par t ro is doigts a r m é s d ' un ongle 
p o i n t u , p l a c é perpendicula i rement à la d e r n i è r e 
phalange, de m a n i è r e à ne pas g ê n e r le saut, et 
sont recouverts de longues soies. Le m é d i a n est 
plus l o n g que les l a t é r a u x . L e pelage est m o u 

et soyeux. 
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L a s t ruc ture in terne est en ha rmonie avec ces 
p a r t i c u l a r i t é s e x t é r i e u r e s . Les gerboises ressem
b len t aux oiseaux, non-seulement par la f o r m e 
de leur m é t a t a r s e , mais encore par la s t ructure 
de tous les os de la par t ie p o s t é r i e u r e d u corps. 
Ces os sont creux, durs et spongieux, comme 
ceux des oiseaux. Les muscles q u i met ten t ces 
membres en mouvement sont v igoureux et don
nent u n grand d é v e l o p p e m e n t à l ' a r r i è r e - t r a i n . 
Les v e r t è b r e s cervicales, s o u d é e s en une ou p l u 
sieurs p i è c e s , son t fo r t emen t r e c o u r b é e s en avant, 
ce q u i d é t e r m i n e l a b r i è v e t é d u c o u ; mais cette 
disposi t ion f a i t que l ' an imal por te sa t ê t e sans 
fa t igue . 

Chez tous les an imaux qu i courent rapidement , 
et chez les gerboises par c o n s é q u e n t , les pieds 
sont aussi peu mobiles que possible. Les t ro is 
doigts des pattes de d e r r i è r e n ' on t que deux pha
langes t r è s - c o u r t e s . Elles ne peuvent e x é c u t e r 
aucun mouvement de l a t é r a l i t é , et tou t au plus 
u n l é g e r mouvement de flexion. Lorsque l ' an imal 
cour t , c'est à peine si le bout de la d e r n i è r e pha
lange, que p r o t è g e en outre u n bourre le t de car
ti lage é l a s t i q u e , touche le sol . Les longs poils 
soyeux q u i recouvrent ces doigts con t r ibuen t 
sans doute aussi à e m p ê c h e r le p ied de glisser. 
Quelques e s p è c e s on t encore aux pieds de der
r i è r e u n ou deux doigts rud imenta i res , mais ils 
ne touchent jamais le sol . 

Les gerboises p o s s è d e n t o rd ina i rement quatre 
paires de mamelles : deux paires thoraciques , une 
abdominale et une inguina le . 

Leurs dents sont s i l l o n n é e s . 

Des c i n q o u six e s p è c e s que renferme ce genre, 
nous nous bornerons à fa i re l 'h is to i re de la su i 
vante. 

LA GERBOISE D'EGYPTE — HALTOMYS 
MGYPTIACVS 

Die egyptische Springmaus, The Gerboa. 

Historique. — Les gerboises, et probable
men t l ' e spèce é g y p t i e n n e , é t a i e n t connues des 
anciens. Les auteurs grecs et romains en f o n t 
m e n t i o n sous le n o m de souris-bipèdes. P l ine se 
borne à d i re q u ' i l y a en É g y p t e des souris q u i 
marchen t sur deux pattes. T h é o p h r a s t e et É l i e n 
disent que les grandes s o u r i s - b i p è d e s se servent 
de leurs pattes de devant c o m m e de mains , 
marchen t et sautent sur celles de d e r r i è r e 
quand on les poursu i t . Les figures que l ' on 
t rouve de ces an imaux sur les m é d a i l l e s et les 
d é c o r a t i o n s des temples, quoique assez peu f i 

d è l e s , valent encore m i e u x que ces insuffisantes 
descript ions. 

Les gerboises sont d é j à m e n t i o n n é e s dans la 
B ib l e , et I s a ï e menace ceux q u i en mangent . Les 
Arabes, de nos j o u r s , sont p lus raisonnables 
que ne l ' é t a i e n t les H é b r e u x ; i ls ne les regar
dent pas seulement c o m m e des an imaux purs, 
mais i ls les on t encore d é c r i t e s dans leurs ou
vrages, et on t r a c o n t é b i en des fa i t s touchant 
leurs m œ u r s . 

C a r a c t è r e s . — L a gerboise d ' É g y p t e {fig. 72) 
est u n cha rman t pe t i t an ima l de 18 cent , de long, 
et dont la queue mesure 22 cent. , o u 26 m ê m e , 
y compr is les poi ls . Ses orei l les , q u i ont environ 
le t iers de la l ongueur de la t ê t e , sont couvertes 
en dehors de peti ts poi ls fauves, en dedans de 
poils encore p lus courts et plus fins. Sa queue 
est net tement p e n n é e . E l l e est d ' u n j aune fauve 
c la i r à sa par t ie s u p é r i e u r e , b l a n c h â t r e à sa par
t ie i n f é r i e u r e , no i re et blanche à son e x t r é m i t é 
t e rmina l e . E l l e a le dos gris cou leur de sable, 
m a r q u é de n o i r ; le ventre et une large bande 
q u i l i m i t e les cuisses en a r r i è r e , blancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . •— L a gerboise 
d ' É g y p t e est t r è s - r é p a n d u e . On la t rouve dans 
une grande par t ie d u nord-est de l ' A f r i q u e , et 
dans les part ies avoisinantes de l 'As ie . El le se 
rencontre , plus au sud, j u sque dans la Nubie cen
t ra le , o ù elle est r e m p l a c é e par une autre espèce . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — El l e habite 
les plaines s è c h e s , d é c o u v e r t e s , les steppes, les 
sables d u d é s e r t ; elle peuple donc les pays les 
plus arides, les p lus d é s o l é s , o ù i l semble impos
sible qu 'e l le puisse t rouve r de q u o i v ivre . On 
vo i t les gerboises souvent en grandes bandes, 
dans ces c o n t r é e s d é s o l é e s , recouvertes d'une 
herbe t ranchante , le h a l f a (poa cynosuroides); elle 
v i t l à avec le ganga et l 'a louet te d u d é s e r t , qu i , 
m a l g r é les graines et les insectes qu ' i l s y t r o u 
vent , paraissent cependant t o u j o u r s a f f a m é s . On 
a donc peine à s 'expliquer c o m m e n t peuvent s'y 
n o u r r i r les gerboises. 

Elles se creusent dans la t e r re des couloirs ra
m i f i é s , peu profonds , o ù elles se r e t i r en t au 
moindre danger. A u d i r e des Arabes, toute la 
c o m m u n a u t é t ravai l le à ces habi ta t ions . C'est 
avec les ongles aigus de leurs pattes de devant 
qu'elles ouvren t leurs galeries souterraines, et se 
servent aussi de leurs dents quand le sol o f f re trop' 
de r é s i s t a n c e . Elles se logent quelquefois dans les 
mur s d 'argi le des maisons a b a n d o n n é e s . 

Ces an imaux é l é g a n t s ne sont pas rares, et ce
pendant o n n 'en v o i t pas souvent . T o u j o u r s i n 
quiets , t o u j o u r s c ra in t i f s , i ls gagnent le f o n d 



L A G E R B O I S E D ' É G Y P T E . 167 

de leur t e r r i e r au moindre b r u i t . E n ou t re , la 
couleur de leur pelage é t a n t celle d u sable, i ls 
é c h a p p e n t fac i lement à l ' œ i l ; on ne peut les vo i r 
que d'assez p r è s , tandis qu ' i l s on t a p e r ç u de 
l o i n l ' homme q u i s'approche. 

On peut d i re q u ' i l n 'y a g u è r e d ' ê t r e s plus 
charmants que les gerboises. A u t a n t elles parais
sent dif formes quand on les vo i t mortes ou i m 
mobiles, autant elles sont gracieuses quand elles 
se meuvent. Ce sont b i en alors des enfants d u 
d é s e r t ; alors aussi elles m o n t r e n t toutes les f a 
cu l t é s dont elles sont d o u é e s : on c ro i ra i t vo i r 
des oiseaux. Leurs mouvements se s u c c è d e n t 
avec une r a p i d i t é incroyable . 

Marchent-el les t r anqu i l l emen t , elles met ten t 
une patte devant l 'autre ; se h â t e n t - e l l e s , elles 
fon t des bonds q u i se suivent de si p r è s , que l ' on 
d i ra i t u n oiseau q u i vole . U n bond s u c c è d e à 
l 'autre sans qu 'on puisse r emarquer le temps 
d ' a r r ê t . Dans le saut, elles on t le corps u n peu 
p e n c h é , les jambes de devant r a p p r o c h é e s et 
é t e n d u e s en avant, la queue d i r i g é e en a r r i è r e et 
faisant é q u i l i b r e . Vues à quelque distance, on 
d i r a i t une f l è c h e q u i traverse l ' a i r . L ' h o m m e ne 
peut les suivre à la course, et u n bon t i r e u r a de 
la peine à les ajuster . Dans u n espace m ê m e 
clos, u n ch ien de chasse ne peut s'en emparer 
qu'avec d i f f i c u l t é . Bruce raconte que son l év r i e r 
me t t a i t u n qua r t d'heure à pouvoi r se rendre 
m a î t r e d 'une gerboise. 

Quand r i e n ne t roub le la gerboise, elle se dresse, 
s'assied sur son d e r r i è r e , s'appuie sur sa queue, 
les pattes de devant é t a n t r a m e n é e s contre sa p o i 
t r i n e , exactement comme le f o n t les kanguroos. 
E l l e p a î t comme eux. Sa pr inc ipa le n o u r r i t u r e 
consiste en tubercules et en racines qu'elle d é 
terre . E l l e mange aussi des feui l les , des f ru i t s , 
des graines, de la charogne m ê m e , et se mon t r e 
t r è s - f r i a n d e d'insectes. C'est d u moins l 'op in ion 
de H e u g l i n , don t on c o n n a î t b ien l 'excellent es-
p r i t observateur. 

L a gerboise, dont les habitudes sont noc
turnes, ne commence ses p é r é g r i n a t i o n s qu 'au 
coucher d u so le i l ; parfois , cependant, on peut 
la v o i r assise o u j o u a n t hors de son te r r i e r au 
m o m e n t de la plus grande chaleur d u j o u r . E l le 
p a r a î t ne pas ressentir les ardeurs b r û l a n t e s d u 
sole i l d ' A f r i q u e en son m i d i , tandis qu ' aucun 
au t re an ima l ne se mon t r e dans t o u t le d é s e r t à 
cette heure . E l l e est, au cont ra i re , t r è s - s e n s i b l e 
a u f r o i d et à l ' h u m i d i t é . Quand la t e m p é r a t u r e 
baisse, elle se renferme dans sa demeure et 
t o m b e dans u n engourdissement analogue au 
sommei l h ive rna l des an imaux d u N o r d . 

On ne sait r i e n de pos i t i f sur la reproduc t ion 
des gerboises. Les Arabes m ' o n t r a c o n t é q u ' e l 
les faisaient u n n i d dans l a par t ie la plus p r o 
fonde de leur ter r ier , qu'elles le r e v ê t a i e n t , 
comme le f o n t les l a p i n s , avec les poi ls arra
c h é s de l eu r ventre , et qu'elles y met ta ient bas 
de deux à quatre peti ts . Je ne me por te pas ga
rant de la v é r a c i t é de ces rapports ; j e f e ra i seu
lement remarquer que personne ne c o n n a î t 
mieux ces an imaux que les Arabes. 

Chasse. — Les peuplades d u d é s e r t f o n t ac t i 
vement la chasse aux gerboises, don t i ls est iment 
beaucoup la chai r ; i ls prennent ces an imaux v i 
vants o u les t uen t lorsqu ' i ls sortent de leurs ter
r i e r s . L e u r p r o c é d é est t r è s - s i m p l e . A r m é s d 'un 
grand et f o r t b â t o n , i ls se rendent dans l ' end ro i t 
o ù se t rouven t des gerboises ; bouchent les o u 
vertures, à l 'except ion de quelques-unes au-de
vant desquelles i ls placent u n f i l e t ; in t rodu isen t 
l eur b â t o n dans les couloirs et les e f fondren t . 
Les gerboises q u i se sont r é f u g i é e s dans la part ie 
la plus profonde d u te r r i e r , se voyant m e n a c é e s , 
essayent de s 'enfuir par u n des couloi rs r e s t é s 
l ibres, et s ' e m p ê t r e n t dans les fdets ou s imple
men t dans les burnous que les Arabes ont é t e n d u s 
à l ' e n t r é e de ces couloirs . On en p r end ainsi de 
dix à v ing t en une fois , que l ' on peut conserver 
vivantes. 

A part l ' homme , les gerboises on t peu d'enne
mis naturels ; i l n 'y a g u è r e que le fenek et le 
caracal q u i l eur fassent la chasse, et sur tout le 
serpent à lunettes d ' É g y p t e (Urœus, Haye). Ce 
rept i le que l ' on vo i t dans tous les t emples , don t 
Moïse se servit, et que tous les jongleurs d ' É 
gypte charment encore a u j o u r d ' h u i , est l ' u n des 
serpents ven imeux les plus terr ibles de l ' A f r i q u e 
et le plus redoutable pour les gerboises. I l habi te 
en n o m b r e quelquefois assez grand les m ê m e s 
loca l i t é s qu'elles, p é n è t r e dans leurs demeures et 
les a t te in t pa r tou t . Une seule de ses morsures 
leur est mor t e l l e . Ce serpent d é t r u i t probable
ment des colonies de gerboises, comme nous 
avons v u le serpent à lunettes d é p e u p l e r , en A m é 
r i que , des villages entiers de chiens des p r a i 
ries. 

C a p t i v i t é . — Les naturalistes e u r o p é e n s q u i 
habi tent l ' É g y p t e et l ' A l g é r i e on t souvent eu des 
gerboises en c a p t i v i t é . Je puis d i r e , par m a p r o 
pre e x p é r i e n c e , que cet an ima l est t r è s - a g r é a b l e 
à avoir en cage o u dans une chambre . Pen
dant m o n s é j o u r en A f r i q u e , j e r e ç u s f r é q u e m 
men t d i x à douze gerboises à la fo i s . Je les logeai 
dans une grande p i è c e , a f i n de pouvo i r les obser
ver à lo i s i r . Elles se m o n t r è r e n t t r è s - ino£fens iveâ 
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et t r è s - c o n f i a n t e s d è s le premier j o u r . On pouvai t 
les toucher , les caresser, sans qu'elles cherchas
sent à s 'enfuir . I l f a l l a i t m ê m e prendre garde de 
ne pas marcher sur elles, tan t elles restaient pa i 
sibles quand on les approchai t . / 

Quel que soit leur nombre , la bonne ha rmonie 
r è g n e entre elles. Elles se ramassent l 'une p r è s 
de l 'autre , et s'entrelacent, sur tout par les f roides 
m a t i n é e s . Le moindre abaissement de la t e m p é 
ra ture leur est d é s a g r é a b l e . 

Les graines s è c h e s paraissent l eu r convenir ; 
elles mangent aussi avec plais ir les carot tes , les 
raves, les racines, diverses e s p è c e s de f r u i t s , des 
c h o u x , des herbes , des f leurs , no t ammen t les 
feui l les de rose. On ne peut cependant pas les 
n o u r r i r exclusivement de plantes savoureuses. 
H a b i t u é e s qu'elles sont à u n r é g i m e sec, si on ne 
leur donne que des substances humides , elles de
viennent de plus en plus tristes, et finissent par 
m o u r i r . El'.es se t rouvent b ien quand on leur 
f o u r n i t d u b l é , d u r i z , u n peu de l a i t , et de temps 
à autre u n ra is in , une p o m m e , une carotte. 

I l est t r è s - r a r e de vo i r ces an imaux en Europe. 
Aussi dois-je c o n s i d é r e r , comme une bonne f o r 
tune , d 'avoir sous l 'œ i l , au m o m e n t o ù j ' é c r i s ces 
lignes, une gerboise assise ou p l u t ô t endormie 
dans sa cage, car i l est bon m a t i n , et elle v ient 
de se coucher. Je veux essayer, d ' a p r è s mes 
propres observations , de fa i re l 'h is to i re des 
m œ u r s de cet an ima l en c a p t i v i t é , ce q u i en a é t é 
d i t j u s q u ' i c i laissant beaucoup à d é s i r e r sous 
le rappor t de l 'exact i tude. 

Les gerboises, que S o n n i n i avait e n É g y p t e , se 
plaisaient beaucoup au solei l : a u s s i t ô t qu 'on les 
me t t a i t à l ' ombre , elles se serraient les unes con
t re les autres et paraissaient s o u f f r i r de la p r i 
va t ion de la cha l eu r ; par contra i re , elles n ' é 
ta ient jamais plus vives n i plus éve i l l ées que 
quand elles é t a i e n t au grand sole i l . Quoique 
celles que j ' a i eues m o i - m ê m e en É g y p t e s'agi
tassent aussi pendant le j o u r , elles n ' é t a i e n t r ée l 
l ement actives que pendant la n u i t , comme tous 
les an imaux nocturnes. I l en est de m ê m e de 
celle que j ' a i actuel lement dans m a chambre . 
E l l e d o r t tou t le j o u r , depuis le m a t i n jusqu 'au 
soir , et si on ne la d é r a n g e pas, elle ne sort j a 
mais de son n i d . Main tenant (en novembre) , elle 
s 'endort à six heures u n quar t , et son sommei l 
dure douze heures. Pendant la n u i t , elle se re 
pose plusieurs fois du ran t une demi-heure. 
Quand on la sort de son n i d pendant le j o u r , 
elle se mon t re t r è s - e n d o r m i e , se laisse aller 
comme u n corps iner te et a de la peine à se r é 
ve i l le r . L a posi t ion qu'el le p rend p o u r d o r m i r est 

toute p a r t i c u l i è r e : elle s'assied ordinai rement 
sur ses talons, le bou t des pieds en l ' a i r ; incl ine 
sa t ê t e j u s q u ' à ce que le f r o n t repose à terre, et 
appl ique son museau cont re son ventre . Sa 
queue, r a m e n é e en avant, d é p a s s e les pattes. On 
d i r a i t , à le vo i r a ins i , une boule de laquelle sor
t i ra ien t deux longues jambes . D'autres fo is , elle 
se couche sur le f lanc, t o u j o u r s e n r o u l é e sur 
e l l e - m ê m e , et é t e n d les pattes en l ' a i r . Elle 
r a m è n e ses oreil les cont re sa t ê t e , et enroule le 
bout . Ces organes paraissent alors comme plis
sés et r a t a t i n é s . L ' a n i m a l reste ainsi j u s q u ' à ce 
que la n u i t soit fa i te . A ce m o m e n t , i l commence 
à se r emuer ; i l se nettoie, lisse ses oreilles, 
f a i t entendre u n son q u i ressemble à une petite 
toux , et s ' é l a n c e a u s s i t ô t hors d u n i d . La ger
boise a c h è v e alors de se net toyer ; aucun ron
geur n'est aussi p ropre qu 'e l le . E l l e emploie à 
sa to i le t te une t r è s - g r a n d e par t ie de son temps, 
l è c h e ses poils u n à u n , les l i sse , n ' en oubliant 
aucun . L e sable l u i est f o r t u t i l e , et elle semble ne 
pouvoir s'en passer. Quand j e la r e ç u s , elle avait 
d û en ê t r e p r i v é e depuis l ong temps ; car elle se 
rou l a avec v o l u p t é dans ce lu i que j e l u i procurai , 
le f o u i l l a , le creusa, ne v o u l u t p lus le quit ter . 
Pour se net toyer , elle p rend les postures les plus 
diverses. D 'o rd ina i r e , elle s'assied sur le bout de 
ses pattes de d e r r i è r e et sur sa queue. E l le élève 
les talons à 4 c e n t i m è t r e s d u sol , p l ie sa queue en 
arc, le dern ier qua r t appuyant sur le sol, porte le 
corps u n peu en avan t , j o i n t ses pattes de devant, 
de m a n i è r e que les ongles se touchen t , et les pro
je t te en avant, de te l le sorte qu'elles paraissent 
ê t r e des appendices de sa bouche . E l le se sert 
t r è s - h a b i l e m e n t de ses membres p o u r se nettoyer. 
A p r è s avoir f a i t u n pe t i t c reux dans le sable, elle 
se penche, y place ses pattes et son museau, et 
pousse en avant; si que lque obstacle s'oppose à 
ce qu'el le puisse chasser le sable devant elle, 
elle le re je t te de c ô t é avec ses pattes. E l le se fait 
ainsi une sorte de s i l l o n dans l eque l elle se couche 
et p r o m è n e la t ê t e en c o m m e n ç a n t pa r la partie su
p é r i e u r e , puis par la par t ie i n f é r i e u r e , ensuite par 
le c ô t é d r o i t , en f in par le c ô t é gauche. Cela fai t , 
elle s'y couche t o u t au l o n g , se r e tourne , s ' é tend , 
por tan t ses pattes t a n t ô t d i r ec t emen t en a r r i è r e , 
t a n t ô t d i rec tement en hau t , en a v a n t , o u les ra
menant à son museau. E n f i n elle reste i m m o 
b i le , f e r m e les yeux à m o i t i é et passe de temps à 
autre une de ses pattes sur sa face . A l o r s com
mence le nettoyage successif de chaque partie : 
la bouche, les joues , les moustaches, l u i donnent 
beaucoup de peine, e m p l o i e n t p lus ieurs m i n u 
tes. A p r è s la to i l e t t e de ces part ies, elle se r e l è v e , 
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s'assied et. net toie le reste d u corps.Les pattes 
de devant saisissent les poils par m è c h e s , et ses 
dents les peignent, les lissent. Quand elle arr ive 
au bas-ventre, elle é c a r t e les cuisses, et courbe 
son co rps , q u i p rend alors l 'apparence d'une 
boule. Les postures qu'elle affecte, quand elle 
nettoie ses membres p o s t é r i e u r s , sont des plus cu
rieuses. El le laisse l ' un d'eux dans la posi t ion or
d inai re q u ' i l a quand elle est assise, et é t e n d l 'au
tre, la queue l u i servant tou jours à se main ten i r 
en é q u i l i b r e . Ses pattes de d e r r i è r e , quand elle 
s'en sert p o u r se grat ter , se meuvent avec une telle 
r a p i d i t é qu 'on ne voi t g u è r e qu 'une ombre qu i 
s'agite. Ses pattes de devant, dont elle se sert pour 
se gratter la face, ont des mouvements moins 
v i fs . C'est sur une de ces pattes qu'el le s'appuie, 
quand elle se penche de c ô t é . 

L a marche ordinaire de la gerboise consiste 
en une sé r i e de pas p r é c i p i t é s . E l l e é t e n d ses 
membres de d e r r i è r e presque d i rec tement en 
avant, les pieds venant envi ron au niveau de la 
m o i t i é d u corps; en m ê m e temps, la queue, t e n 
due en a r r i è r e , f a i t é q u i l i b r e . Pendant que les 
pattes p o s t é r i e u r e s sont a l ternat ivement et r a p i 
dement p o r t é e s l 'une devant l ' aut re , celles de de
vant sont r a m a s s é e s sous le men ton . Ma gerboise 
captive est t r è s - a p p r i v o i s é e , et i l est rare qu'el le 
fasse de grands bonds. E l le ne s'y d é t e r m i n e que 
l o r s q u ' i l s'agit de f r a n c h i r u n obstacle; alors elle 
s ' é l a n c e , sans prendre d ' é l a n , en d é t e n d a n t b ru*-

BfiliHM. 

quement ses jambes de d e r r i è r e . U n j o u r que j e 
l ' e f f raya i , elle bond i t à plus d 'un m è t r e de hau
teur. Quand on la met sur une table, elle cour t 
tout autour , regarde en bas, et cherche la m e i l 
leure place pour sauter. E n sautant, elle ne tombe 
jamais sur ses pattes de devant. S ' é l a n c e 4 - e l l e 
d'une hauteur d 'un m è t r e , d ' un m è t r e et d e m i et 
plus , ce sont tou jours ses pattes de d e r r i è r e q u i 
por ten t sur le sol, et on la vo i t cont inuer sa 
course comme si elle n'avait f a i t q u ' u n pas o r d i 
naire. E l le peut , g r â c e à la disposi t ion de ses 
membres p o s t é r i e u r s et à sa queue, t en i r son 
corps hor izonta lement ou ver t ica lement , le 
courber m ê m e j u s q u ' à terre . Pour v o i r de quelle 
u t i l i t é l u i est sa queue, et j u s q u ' à quel po in t elle 
main t ien t son é q u i l i b r e , on n'a q u ' à prendre ma 
gerboise et la re tourner rapidement , de m a n i è r e 
à la coucher sur le dos; on la voi t a u s s i t ô t fa i re 
d é c r i r e des cercles à sa queue, é v i d e m m e n t pour 
ar r iver ainsi à se redresser. 

Pour m a n g e r , m a gerboise se t i en t sur la 
plante des pieds, courbe son corps en avant et 
saisit rap idement sa n o u r r i t u r e . A chaque instant 
elle p rend plusieurs grains de b l é don t u n vase 
est r e m p l i , mais elle ne les niange pas en entier ; 
a p r è s en avoir r o n g é une p a r t i e , elle laisse t o m 
ber le reste. E n une seule n u i t , elle entame ainsi 
c inquante , soixante, cent grains et m ê m e davan
tage. Rien de plus cha rman t que la gerboise 
quand on l u i donne u n rais in des tranches de 
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c a r o t t e , une pomme. E l l e p rend le morceau 
dans ses pieds de devant, le tourne, le re tourne , 
le ronge sans le laisser tomber Quand u n f r u i t 
est m o u , succulen t , comme l'est u n ra is in , elle 
est souvent longtemps avant d'en voir la fin. Je 
l ' a i vue met t re sept minutes à manger u n ra i s in . 
E l l e ouvra i t les grains d 'un coup de den ts , y 
plongeait ses incisives i n f é r i e u r e s , puis les l é 
chai t , et a r r iva i t ainsi à les v ider en grande par
t ie . E l le a une m a n i è r e toute p a r t i c u l i è r e de 
bo i re le l a i t . Ses pattes de devant l u i sont encore 
i c i d ' u n grand secours, elle les t rempe dans le 
l a i t et les l è c h e . Quand on l u i donne des racines 
succulentes, elle peut se passer de boi re pendant 
des mois . D u reste, une peti te q u a n t i t é de bois
son s u f f i t à ses besoins. 

Tous les sens de la gerboise paraissent t r è s - d é -
v e l o p p é s , et j e ne pourrais d i re lequel est le plus 
par fa i t . A en j u g e r par le d é v e l o p p e m e n t de ses 
yeux et de ses oreilles, elle do i t b ien vo i r et bien 
entendre; elle a aussi u n odorat t r è s - f i n . Laisse-
t-elle t omber à ter re u n morceau de carotte, un 
gra in de b l é , c'est par l 'odorat qu 'el le se guide 
pour le re t rouver . Ma gerboise est une gour
mande. E l l e mange les f r u i t s doux avec u n sen
sible pla is i r , et l ' on vo i t combien son g o û t en est 
flatté. E l l e prouve aussi qu'elle p o s s è d e u n tou 
cher assez par fa i t . Ses moustaches, ses pattes de 
devant , ses ongles sur tout , l u i servent d'organes 
de tact . 

Sans vou lo i r e x a g é r e r l ' in te l l igence de la ger
boise, j e ne puis cependant me dispenser de dire 
qu 'el le s 'habitue rapidement à une loca l i t é ; 
qu 'e l le r e c o n n a î t les personnes q u i la soignent, 
et qu'el le n'est pas sans fa i re preuve d'une cer
ta ine adresse. Chaque m a t i n , elle t ravai l le long
temps à construi re son n i d . Je l u i ai d o n n é du f o i n , 
de la laine, despoi ls ; j ' a i en quelque sorte m a r q u é 
la place de son n i d ; elle l 'a a d o p t é e , elle y a m è n e 
les flocons de laine, les é t a l e , arrange les poi ls , 
coo rdonne , a r rond i t le t o u t j u s q u ' à ce q u ' i l a i t 
le d e g r é de consistance et de r é g u l a r i t é voulues. 
E l l e coupe les chaumes saillants o u les arrache ; 
en u n m o t , elle rend son n i d aussi confor table 
que possible. 

De tous les rongeurs que j ' a i eus j u s q u ' i c i en 
c a p t i v i t é , c'est la gerboise q u i m 'a c a u s é le plus 
de p la is i r . Ses q u a l i t é s , d u reste, la f o n t a imer 
de chacun. Toutes les personnes q u i on t v u celle 
que j e p o s s è d e en on t é t é e n c h a n t é e s . E l l e est si 
i n o f f e n s i v e , si douce, si gen t i l l e , si gaie et si 
joyeuse quand on l 'a r éve i l l ée ; ses poses sont si 
p a r t i c u l i è r e s , si v a r i é e s , qu ' on peut sans ennu i 
rester des heures e n t i è r e s à l 'observer. 

Sonnin i d i t que ses gerboises rongeaient leur 
cage, cherchaient à s ' é c h a p p e r ; la mienne ne 
ronge qu 'autant que j e la laisse l i b remen t cour i r 
dans ma chambre : elle cherche alors à fa i re un 
t rou dans le p lancher . E n cage, j amais elle n'a 
eu l ' i dée de se servir de ses dents au t remen t que 
p o u r manger . 

L a gerboise captive est t r è s - d o u c e à l ' é g a r d de 
son m a î t r e . E l l e ne m o r d poin t . On peut la t ou 
cher, la caresser, la por ter dans ses mains ; elle 
supporte t ou t . Quand le soir, on me t le doigt 
p r è s des barreaux de sa cage, el le le prend et 
le m o r d i l l e u n peu ; elle c ro i t sans doute qu'on 
veut l u i donner à mange r ; mais elle ne m o r d pas 
r é e l l e m e n t . 

On pour ra i t t en i r une gerboise dans u n salon, 
tant elle est douce et p rop re . Peut-el le recon
n a î t r e son m a î t r e au m i l i e u d'autres personnes? 
C'est une quest ion que j e ne t ranchera i pas. Je 
d i ra i toutefois que ma gerboise p a r a î t me p r é 
f é r e r . Quoi q u ' i l en soi t , elle est t r è s - s e n s i b l e aux 
caresses, et pou r t an t r i e n ne l u i est plus désa
g r é a b l e que lorsqu 'on la d é r a n g e au m i l i e u de ses 
jeux ; ce n'est pas de b o n g r é qu 'e l le reste alors 
dans m a m a i n . Mais si j e l a caresse doucement, 
elle fe rme à d e m i ses yeux, reste i m m o b i l e , et 
oubl ie t ou t . 

Quo iqu ' i l l u i f a i l l e beaucoup de nourr i tu re , 
son a p p é t i t est cependant m o d é r é . Ses excré
ments ressemblent à ceux des rats . Son urine 
ne laisse aucune mauvaise odeur ; elle n'est 
s é c r é t é e qu 'en t r è s - p e t i t e q u a n t i t é . Dans le sa
ble , on ne vo i t trace des é v a c u a t i o n s de cet ani
m a l . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les gerboises sont 
d'une certaine u t i l i t é . Les Arabes en mangent 
volontiers la chai r , q u i est u n peu fade ; ils font 
de sa peau des v ê t e m e n t s pour les femmes et les 
enfants ; ils en ornent leurs selles et en doublent 
leurs couvertures. Par l'usage, cette f o u r r u r e de
vient plus belle et plus b r i l l an t e ; mais les poils 
se d é t a c h e n t et la peau se d é c h i r e fac i lement . 

L a gerboise ne cause aucun d é g â t , car les lieux 
qu'el le habi te dans le d é s e r t , ne sont point ex
p lo i t é s par l ' h o m m e et ne fournissent aucun 
p r o d u i t u t i l e . 

LES ALACTAGAS - SCIRTEIES. 

Die Sandspringer. 

Caractères. — Les alactagas diffèrent de» 
gerboises par la f o r m e d u c r â n e , des dents et des 
pattes de d e r r i è r e . L e m é t a t a r s e est l o n g et f o r t ; 
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mais, sur ses deux c ô t é s , se t rouven t de peti ts os 
m é t a t a r s i e n s , por tan t chacun u n doig t r u d i m e n -
taire. Les pieds de d e r r i è r e on t donc c i n q 
doigts : t rois sont a r t i c u l é s avec le grand os d u 
m é t a t a r s e , et deux avec les petits m é t a t a r s i e n s . 
Le c r â n e est plus mince en a r r i è r e et plus ar
rond i que ce lu i des v é r i t a b l e s gerboises ; les i n 
cisives ne sont pas s i l l onnées , et les molaires 
sont m a r q u é e s de plis plus profonds et plus 
nombreux. Leurs autres c a r a c t è r e s ne d i f f è r e n t 
pas de ceux des gerboises. 

Les alactagas sont les e spèces les plus gracieu
ses de toute la f ami l l e . I l s se f o n t remarquer par 
l ' é l égance de leurs formes. L e u r t ê t e est petite, 
ronde ; leurs yeux sont grands, la pup i l l e en est 
c i rcu la i re . I ls ont des oreilles grandes, minces, 
a l l o n g é e s , plus longues que la t ê t e ; des 
moustaches t r è s - l o n g u e s , d i s p o s é e s sur h u i t 
rangs ; des pattes de d e r r i è r e quatre fois plus 
longues que celles de devant, et un doigt m é 
d ian plus long que les deux q u i suivent à droi te 
et à gauche. Ceux-c i n 'a t te ignent pas la seconde 
phalange d u m é d i u s . Quant aux doigts r u d i m e n -
taires q u i se t rouvent à l ' e x t r é m i t é des petits m é 
tatarsiens, ils sont t rop hauts, t rop courts pour 
pouvoir jamais toucher le so l . Les ongles des 
pattes de d e r r i è r e sont courts , obtus, presque en 
fer à cheval ; ceux des pattes de devant sont longs, 
r e c o u r b é s , aigus. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On trouve 
les alactagas dans les m ê m e s c o n t r é e s que les ger
boises. Beaucoup d ' e s p è c e s habi tent les steppes 
des Kirghises . 

On compte cinq ou six espèces d'alactagas, 
dont plusieurs , d ' a p r è s Brand t , ne seraient que 
des v a r i é t é s locales constantes. Nous ferons l 'his
to i re de celle que Ton c o n n a î t le m i e u x . 

L'ALACTAGA FLÈCHE — SCIRTETES JJCULUS. 

Der Alakdaga ou Pferdespringer. 

Caractères. — Les descriptions de Pallas, de 
Brand t et d'autres naturalistes nous ont par fa i te 
men t f a i t c o n n a î t r e cet a n i m a l (fig. 73), dont la 
ta i l le est à peu p r è s celle de l ' é c u r e u i l , son corps 
mesurant 19 cent, et la queue 27. I l a ies oreilles 
aussi longues que la t ê t e . Sa robe d i f f è r e peu de 
celle de ses c o n g é n è r e s . I l a le dos j aune- roux , 
à reflets gris peu m a r q u é s ; les flancs et les cuisses 
plus clairs que le dos ; le ventre et les pattes 
blancs. Une tache b lanche , oblongue, t r a n 
chant net tement sur la couleur d u f o n d , va d u 
haut de la cuisse à la queue ; une autre bande 

passe par-dessus les j ambes . L a queue est d 'un 
j aune r o u x ; la t o u f f e q u i la t e rmine , et don t les 
poils sont dist iques, comme les barbes d 'une 
p l u m e , est noi re dans sa m o i t i é a n t é r i e u r e , 
blanche dans sa m o i t i é p o s t é r i e u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'alactaga 
f l è c h e se t rouve dans le sud-ouest de l 'Europe , 
entre le D o n et le Danube, et en C r i m é e ; mais 
l 'Asie est sa v é r i t a b l e pa t r ie . I l y est c o m m u n 
entre le J a ï k et TI r t i s ch et aux bords du V o l g a . 
I l remonte vers le n o r d , j u s q u ' a u 52° de la t i tude 
b o r é a l e ; son aire de dispersion est p lus é t e n d u e 
du cô té de l'est ; i l est probable q u ' o n le r encon
t re aussi en Chine. I l est t r è s - c o n n u dans toute 
l 'Asie . Les Russes le n o m m e n t Semljanoi-Saez, o u 
l ièvre de terre ; les habitants des bords d u J a ï k , 
Tuschkantschick, ou pet i t l i èv re ; les Mongols , 
Alakdaga, c ' e s t - à - d i re poula in b i g a r r é ; les K a l -
moucks, Morin-Jalma, ou cheval sauteur, et les 
Tartares Tya-Jelman, c ' e s t - à - d i r e l i è v r e - c h a 
meau. 

M œ u r s , b a b i t ù d e s e t r é g i m e . — Comme la 
gerboise, q u i ne v i t que dans les d é s e r t s de l ' A 
f r i q u e , l 'alactaga ne se rencontre que dans les 
steppes de l 'Europe m é r i d i o n a l e et de la Russie, 
et notamment dans les terrains arg i leux. I l p a r a î t 
f u i r les terrains sablonneux, où i l ne peut con
s t ru i re des terriers assez solides. 

Les alactagas vivent en s o c i é t é . Le j o u r , ils se 
t iennent c a c h é s dans leurs demeures, et n ' en 
sortent q u ' à fa n u i t . Contra i rement aux ger
boises, ils supportent fac i lement le f r o i d , et se 
mon t ren t par les nui ts les plus f r a î c h e s . 

Les mouvements de l 'alactaga sont les m ê m e s 
que ceux des autres d i p o d i d é s . Pour p a î t r e , i l 
marche à quatre pattes, comme le kanguroo ; pour 
f u i r , i l saute sur ses pattes de d e r r i è r e . Les sauts 
q u ' i l f a i t sont encore plus faciles et plus é t e n d u s 
que ceux de la gerboise d u d é s e r t , et i l s'aide de 
la queue pour se soulever du sol . U n cheval a de 
la peine à le suivre. I l est t r è s - c r a i n t i f , t r è s - m é 
fiant : au moindre b r u i t i l p r end la f u i t e . L o r s 
q u ' i l p a î t , i l se lève de temps en temps p o u r ins
pecter les a lentours . L e p o u r s u i t - o n , i l ne cour t 
pas d r o i t devant l u i , mais i l f a i t des zigzags, e t 
fat igue son adversaire. D'autres fois i l cherche u n 
refuge dans le p remie r te r r ie r q u ' i l rencont re . 
Ces ter r iers sont des habi ta t ions c r e u s é e s par 
plusieurs alactagas. I l s consistent en des cou
loirs simples, plus ou moins s inueux, q u i abou
tissent à u n c o n d u i t p r i n c i p a l , souvent r a m i f i é , 
et en c o m m u n i c a t i o n avec u n vaste d o n j o n . Ce
l u i - c i est en rappor t avec une chambre acces
soire. D u d o n j o n , par t u n second c o u l o i r , dans 
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une d i rec t ion o p p o s é e à celle d u premier , et a r r i 
vant t r è s - p r è s de la surface d u sol. C'est le coulo i r 
de f u i t e . Lorsque l ' an ima l est en danger, i l le 
perce et s ' é c h a p p e par là d'autant plus s û r e m e n t 
qu 'on ne peut savoir sur quel po in t va se fa i re 
l 'ouverture . L'alactaga f e rme si b ien toutes les 
issues de son te r r ie r , quand i l y est e n t r é , que 
r i en n'en t r a h i t la p r é s e n c e . U n te r r ie r dont les 
e n t r é e s sont ouvertes n'est jamais h a b i t é . Celle 
de ces e n t r é e s q u i donne a c c è s à la galerie p r i n 
cipale est souvent o b s t r u é e par un pe t i t amas de 
terre , comme on en vo i t aux garennes de la p l u 
part des an imaux souterrains. D 'o rd ina i r e , deux 
à t ro is couples de ces an imaux habi tent le m ê m e 
t e r r i e r : c'est p o u r q u o i l 'on t rouve diverses cham
bres l a t é r a l e s . 

L'alactaga f l è c h e se n o u r r i t de plantes de 
toutes e s p è c e s , mais sur tout de bulbes. I l ne d é 
daigne pas les inseetes, et de temps à autre, i l dé
vore une alouette des steppes, ou au moins ses 
œ u f s ou ses petits. I l ronge l ' é c o r c e des arbres, 
et ne mange que les jeunes pousses d'herbes. 

L a femel le met bas en é té c inq , six, quelque
fois h u i t petits, qu'el le d é p o s e dans un l i t chaud, 
r e m b o u r r é avec ses poils . El le a probablement 
plusieurs p o r t é e s par an. On ne sait combien 
de temps ses petits restent avec elle ; mais on 
suppose qu'el le les garde j u s q u ' à l ' e n t r é e de 
l 'h iver . 

Quand les grands f ro ids arr ivent , cet animal 
s 'engourdit . On ne peut l u i d é n i e r u n certain pres-
senl iment de la t e m p é r a t u r e . On a r e m a r q u é 
que, par la p lu ie et le f r o i d , i l se re t i re dans son 
n i d et y reste c a c h é . E n h iver , i l f e rme son ter
r ie r plus soigneusement que de cou tume , et s'en
dor t dans le d o n j o n , e n t r e l a c é avec ses sembla
bles, au m i l i e u de la couche mol l e q u i tapisse ce 
r é d u i t . I l ne p a r a î t pas amasser de provisions 
d 'hiver . 

Chasse. — Les habitants des steppes é t a n t 
f r iands de la chair de l 'alactaga, cet an imal est, 
de leur part , l 'obje t d'une poursui te active. Les 
enfants mongols le chassent aussi avec beaucoup 
d 'ardeur . Us savent par fa i tement r e c o n n a î t r e si 
u n t e r r i e r est h a b i t é ou non , et s'emparer de 
l ' a n i m a l . A p r è s avoir e n t o u r é le t e r r ie r , i ls ver
sent de Teau dans une ouverture, ou met ten t à 
d é c o u v e r t les couloirs à l 'aide d 'un p ieu . L 'alac
taga, m e n a c é dans ses re t ranchements , cherche à 
s 'enfuir par l 'ouver ture c a c h é e . Si la place n'est 
pas b ien c e r n é e , i l est s auvé ; souvent m ê m e i l 
é c h a p p e au m o m e n t o ù Ton c ro i t le t en i r . 

C a p t i v i t é . — L'alactaga supporte par fa i tement 
Va c a p t i v i t é . I l est cependant t r è s - r a r e de le r en 

contrer chez les nomades. On en a v u plusieurs 
fois en E u r o p e . L a me i l l eu re descr ip t ion que 
nous ayons de ses m œ u r s en c a p t i v i t é , est due, 
non à u n na tura l i s te , mais à l ' an t iquai re H a y m . 
I l p o s s é d a i t une m é d a i l l e d 'or de C y r è n e , q u i 
por ta i t d ' u n c ô t é u n cavalier, de l ' aut re le fa
meux Sylphium et u n alactaga. Pour expliquer 
cette m é d a i l l e , H a y m se p rocura u n de ces ani
maux , et le garda pendant plus d ' u n an. I l l 'ob
serva a t ten t ivement , et pub l i a le r é s u l t a t de ses 
observations. 

« Ses yeux noi rs , d i t - i l , sont plus vifs que chez 
n ' impor t e que l a n i m a l . Son po i l est long , plus 
fin que ce lu i d u castor ; ses pattes de devant 
sont t e r m i n é e s par c i n q doigts ; les pattes de der
r i è r e sont aussi longues que le reste d u corps. 
T a n t ô t i l se t i en t à quatre pattes ; t a n t ô t i l se 
dresse sur ses pattes de d e r r i è r e . Celles-ci seules 
l u i servent à marcher . I l se redresse quand on 
l 'effraye, et cou r t rap idement , en sautant, comme 
les oiseaux. 

« J 'ai essayé de l u i donner divers aliments ; 
les t ro is premiers mois , i l ne mangea que des 
amandes, des pistaches, d u b l é , sans jamais 
boi re . On m'avai t d i t q u ' i l ne buvai t jamais, 
aussi ne l u i donnai-je pas d'eau. I l é m e t t a i t ce
pendant beaucoup d 'ur ine . Je t r o u v a i plus tard 
q u ' i l mangeai t des pommes, des carottes, et sur
tout des herbes assez insipides, des é p i n a r d s , de 
la salade, des orties ; j amais i l ne mangea de 
rue, de t h y m , de serpolet. I l buvai t volontiers de 
Teau. U n j o u r q u ' i l é t a i t i n d i s p o s é , j e voulus 
l u i donner de Teau avec d u safran ; i l ne la but 
pas. I l a ima i t le pa in , le sucre, et ne touchait 
j amais au f romage n i au lai tage. Je le mis un 
j o u r sur d u sable, i l en avala tant que lorsque je 
le repr is , i l é t a i t devenu no tab lement plus l ou rd . 
I l p r é f é r a i t à t o u t le c h è n e v i s . 11 n 'exhalai t au
cune mauvaise odeur, c o m m e les souris, les la
pins, les é c u r e u i l s . I l é t a i t si doux , qu ' on pou
vait f ac i l ement le prendre dans la m a i n . Jamais 
i l ne m o r d i t personne. I l é t a i t c r a i n t i f comme 
u n l i è v r e , et avait peur des an imaux les p lus inof
fensifs. 11 souf f ra i t beaucoup du f r o i d . Pendant 
tout Thiver , i l me f a l l a i t le t en i r p r è s d u feu . Je 
crois q u ' i l aura i t v é c u encore longtemps, s'il 
n 'avait p é r i par accident . » 

P r é j u g é s . — Dans p lus ieurs endroi ts , on est 
dans la persuasion que l 'alactaga s é c h é et r é d u i t 
en poudre est u n r e m è d e excel lent . E n g é n é r a l , 
cependant, o n p a r a î t ne pas beaucoup a imer cet 
a n i m a l . On c ro i t que pendant la n u i t i l te t te les 
c h è v r e s et les brebis ; q u ' i l est l ' ennemi des m o u 
tons, q u ' i l les effraye par ses bonds. On a mis sur 
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Fig. T4. L'Hélamys cafre. 

son compte bien d'autres fables q u ' i l nous p a r a î t 
i n u t i l e de rappor te r . 

LES HÉLAMYS — PEDETES. 

Die Springhasen. 

Caractères. — Les hélamys sont intermé
diaires, par la f o r m e , aux kanguroos et aux v é r i 
tables gerboises. I ls ont l ' a r r i è r e - t r a i n t r è s - d é v e 
l o p p é , l a queue for te et vigoureuse des kanguroos ; 
mais leurs autres c a r a c t è r e s sont ceux des ger
boises. I ls se d i s t inguen tpour t an t , à p r e m i è r e vue , 
de celles-ci, par u n corps p lus a l l o n g é , plus épa i s 
en a r r i è r e , u n cou gros, b i en s é p a r é d u t r o n c , 
plus mob i l e . Leurs pattes de devant sont t r è s -
courtes , mais plus fortes que chez les gerboises, 
i ls ont c i n q doigts, a r m é s d'ongles for t s , longs, 
r e c o u r b é s ; celles de d e r r i è r e sont t r è s - l o n g u e s , 
vigoureuses, et n 'on t que quatre doigts a r t i c u l é s 
chacun à u n m é t a t a r s i e n , et m u n i s d'ongles for t s , 

larges, courts , presque en f o r m e de sabot. L e 
doigt m é d i a n est le plus long ; l ' in te rne est le 
plus cour t ; i l est plus é levé que les autres, et 
touche à peine le sol. Leu r queue est longue, 
fo r te , t r è s - v e l u e , et se t e rmine par une touf fe de 
poils . I ls on t la t ê t e assez grande, l ' occ ipu t large, 
les c ô t é s c o m p r i m é s , le museau assez long , ob
tus, la bouche pet i te , la l èv re s u p é r i e u r e e n t i è r e . 
Leurs yeux sont grands, b o m b é s , saillants ; leurs 
oreilles , moyennes , minces , pointues ; leurs 
moustaches, courtes. La f o r m e des dents ressem
ble beaucoup à celle des autres d i p o d i d é s ; mais 
les molaires se d is t inguent par des plis pa r t i cu 
liers . L a femel le a quatre mamelles thoraciques , 
et une petite poche inguina le q u i n'a aucun rap
p o r t avec la bourse des marsup iaux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les h é l a m y s 
ou lièvres sauteurs sont propres aux c o n t r é e s d u 
sud de l ' A f r i q u e . 

On n 'en c o n n a î t qu 'une e s p è c e . 
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L'HÉLAMYS CAFRE — PEDETES CAFER. 

Der Springhase, The Spring Haas, ou Cape Gerboa. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 74), que les 
colons hol landais n o m m e n t t a n t ô t lièvre sauteur, 
t a n t ô t bonhomme de terre, a u n pelage long , é p a i s , 
m o u . Sa couleur est celle de notre l i èv re . L e dos 
est d ' u n roux fauve m ê l é de no i r . Le ventre est 
blanc. Sa ta i l le est celle d 'un l i èv re ; i l mesure 
50 cent, de l o n g ; la queue est u n peu plus lon 
gue que le reste d u corps. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' h é l a m y s 
cafre o u de la Cafrerie est t r è s - a b o n d a n t au cap 
de B o n n e - E s p é r a n c e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t i n d i f 
f é r e m m e n t dans les montagnes et dans les 
plaines et f o r m e souvent de v é r i t a b l e s colonies. 
I l se creuse des demeures souterraines et pro
fondes, auxquelles aboutissent des couloi rs n o m 
breux, r a m i f i é s , souvent presque à f l eu r de ter re . 
Une f a m i l l e e n t i è r e , c o m p o s é e de plusieurs cou 
ples, habi te o rd ina i rement ces t e r r i e r s ; sou
vent , des abeilles viennent aussi y b â t i r leurs 
rayons, et partager pais iblement l ' hab i t a t ion des 
h é l a m y s . 

Les Hot tentots disent que l ' h é l a m y s , pou r 
m i n e r la ter re , se sert de ses dents autant que de 
ses pattes de devant, et L ich tens te in p u t s'assu
re r q u ' i l n ' é t a i t pas tou jours b ien faci le de d é 
ter rer u n pare i l a n i m a l . I l d é c o u v r i t une grande 
q u a n t i t é de trous ; i l employa u n grand nombre 
de Hot tentots , a r m é s de pioches et de b ê c h e s , 
pour met t re à n u u n te r r ie r , mais ce f u t en v a i n . 
Les couloi rs f o r m a i e n t u n tel r é s e a u q u ' i l é t a i t 
impossible de f e r m e r toute issue à l ' an ima l ; i l est 
d 'a i l leurs probable que, c o m m e le disent les Ho t 
tentots, i l creuse le sol plus vi te que ne peuvent 
le fa i re les chasseurs. 

Comme les autres a n i m a u x de la m ê m e f a m i l l e , 
1 h é l a m y s cafre est sur tou t u n a n i m a l nocturne . 
Ce n'est qu 'au c r é p u s c u l e que commence sa v ie . 
I l sort l en tement de son te r r ie r , en rampant p l u 
t ô t qu 'en marchant , et prend aussi cette a l lu re 
pour chercher les racines, les herbes, les graines 
dont i l se n o u r r i t . A chaque instant i l se dresse 
et é c o u t e ; son i n q u i é t u d e est con t inue l l e . Ne 
m a n g e - t - i l pas, i l se nettoie ; ne se n e t t o i e - t - i l 
pas, i l vei l le à sa s é c u r i t é . De temps à autre i l 
f a i t entendre un grognement , une sorte de b ê l e 
ment , sans doute p o u r appeler ses compagnons. 
Comme les gerboises, i l por te sa n o u r r i t u r e à sa 
bouche avec ses pattes de devant. 

A u t a n t cet an ima l est l en t quand i l marche à 
quatre pattes, autant i l est agile l o r squ ' i l court. 
Comme les kanguroos et les gerboises, i l f a i t des 
bonds successifs. I l s ' é l a n c e en é t e n d a n t ses lon
gues pattes de d e r r i è r e et sa queue, et ne retombe 
jamais que sur ses pattes de d e r r i è r e . Ses pieds 
de devant, dans le saut, ne touchent po in t à terre 
et sont r a m a s s é s sur sa po i t r ine , comme chez 
les kanguroos. D 'o rd ina i r e , l ' h é l a m y s fa i t des 
bonds de 2 m è t r e s et demi à 3 m è t r e s ; mais est-il 
poursu iv i , i l en f a i t de 6 à 10 m è t r e s , d'après 
les rappor t s de Fors ter et de Spar rmann. Son 
a g i l i t é ne se r a l e n t i t j ama i s ; aussi échappe- t - i l 
presque cons tamment aux poursuites. L 'humi
d i t é semble le paralyser. Les Hottentots ont as
s u r é à L i ch t ens t e in que j a m a i s , par la pluie , Une 
qu i t t e sa re t ra i te , et q u ' o n peu t alors le prendre 
fac i l ement avec les mains . Quand on verse de 
l 'eau dans u n t e r r i e r , on capture autant d'héla-
mys que l ' on veut . I l n'est cependant pas tou
jou r s fac i le de les prendre , car i l s se d é f e n d e n t vi
goureusement avec les pattes de d e r r i è r e , et 
leurs ongles longs et aigus f o n t souvent de pro
fondes blessures. 

On ne sait que peu de chose sur la reproduc
t i o n de l ' e s p è c e . L a femel le m e t bas, en é t é , trois 
o u quatre pet i ts , qu 'e l le al lai te pendant plu
sieurs semaines, et qu 'e l le garde longtemps en
core dans son t e r r i e r . Lo r s de la saison des 
pluies, tous les m e m b r e s de la f a m i l l e se reti
r en t dans le d o n j o n de l eu r demeure et y restent 
e n r o u l é s en boule , s e r r é s les uns contre les au
tres, sans cependant d o r m i r d ' un vé r i t ab l e som
m e i l h i v e r n a l . 

C a p t i v i t é . — L ' h é l a m y s , l o r squ ' i l est bien 
s o i g n é , supporte f a c i l e m e n t l a c a p t i v i t é . I l ne 
tarde pas à s 'apprivoiser et à m o n t r e r de l'atta
chement à son m a î t r e . Ce n'est que lorsqu'on le 
t ou rmen te q u ' i l cherche à m o r d r e . Sa propre té 
le f a i t a imer . I l est fac i le à n o u r r i r avec du blé, 
d u pa in , de la salade et des choux . Pour dormir , 
i l s'assied, cache la t ê t e entre les cuisses, et ra
m è n e les pattes de devant sur les yeux , par-des
sus les orei l les . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les colons hollandais 
es t iment beaucoup la cha i r de l ' h é l a m y s , et em
plo ient sa peau aux m ê m e s usages que nous em
ployons celle d u l i è v r e ; aussi chassent-ils cet 
an ima l avec ardeur . Les d é g â t s q u ' i l cause en 
m i n a n t le sol des champs et des j a r d i n s , est donc 
amplement c o m p e n s é par les p rodu i t s q u ' o n en 
re t i r e . D 'a i l leurs , d è s q u ' i l devient nuis ib le , i l 
est fac i le à chacun de s'en d é b a r r a s s e r . 
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L E S E R Ï O M Y D E S o u C H I N C H I L L A S — ERIOMYES. 

Lie Hasenmàme ou Chinchillen. 

Ce n'est que dans ces derniers temps que Ton 
a bien appris à c o n n a î t r e une pet i te f ami l l e d 'ani 
maux a m é r i c a i n s , dont les peaux ont é t é u t i l i sées 
de d i f f é r e n t e s m a n i è r e s par les i n d i g è n e s , dès les 
temps les plus r e c u l é s , et que, depuis la f i n du 
s ièc le dernier , on exporte en Europe en grand 
nombre : nous voulons parler des chinchi l las , 
q u i paraissent fa i re la t ransi t ion des rats aux 
l ièvres . 

C a r a c t è r e s . — On peut di re d'une m a n i è r e 
g é n é r a l e que les é r i o m y d é s ou chinchi l las sont 
des lapins à queue longue et touf fue ; c'est en 
donner la" description à la fois la plus courte et 
la mei l leure . I ls ont le corps couvert de la f o u r 
ru re la plus f ine . L a colonne v e r t é b r a l e c o m 
prend douze v e r t è b r e s dorsales, h u i t v e r t è b r e s 
lombaires , deux v e r t è b r e s s a c r é e s et v ingt v e r t è 
bres caudales. Leurs dents molaires, au nombre 
de quatre paires à chaque m â c h o i r e , sont à peu 
p r è s éga les et c o m p o s é e s de plusieurs lamelles 
obliques, a l ternat ivement f o r m é e s d ' é m a i l et 
d ' i vo i re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette f a m i l l e 
est exclusivement propre à l ' A m é r i q u e d u Sud . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les e spèces 
q u i la composent vivent sur tout dans les m o n 
tagnes les plus é l evées , au m i l i e u des rochers 
c o m p l è t e m e n t d é n u d é s , au-dessous de la l i m i t e 
des neiges é t e r n e l l e s . L ' u n e d'elles cependant ha
b i te les plaines d é s e r t e s . Toutes se logent dans 
les crevasses des rochers, ou dans des terr iers 
qu'elles se creusent, et toutes sont sociables. Une 
m ê m e demeure abri te une f a m i l l e e n t i è r e . 

Comme les l i è v r e s , les chinchi l las n ' a iment 
pas la l u m i è r e et ne se m o n t r e n t g u è r e q u au 
c r é p u s c u l e ou pendant la n u i t . I ls sont v i f s , r a 
pides, agiles ; et leurs allures t iennent de celles 
des lapins et de celles des rats. I l s se nourrissent 
de racines, de l ichens, de bulbes, d ' é c o r c e s d'ar
bres, de f r u i t s . Tous sont t imides , c ra in t i f s et 
t r è s - i n o f f e n s i f s ; une seule e s p è c e se d é f e n d j u s 
q u ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é . 

L e u r m u l t i p l i c a t i o n est aussi grande que celle 
des l i èv r e s . 

Us supportent t r è s - b i e n la c a p t i v i t é ; leur p ro 
p r e t é et l eur douceur les rendent t r è s - a g r é a b l e s . 

L ' o u ï e p a r a î t ê t r e l eur sens le plus d é v e l o p p é . 
Leur in te l l igence est m é d i o c r e . 

Usages et p r o d u i t s . — Plusieurs e s p è c e s sont 
nuisibles en m i n a n t le sol ; mais toutes donnent 
une chair e s t i m é e et une f o u r r u r e p r é c i e u s e . 

Les cinq ou six espèces que l'on connaît sont 
d i s t r i b u é e s dans t ro is genres don t la d i s t i nc t i on 
repose sur le nombre des doigts et sur quelques 
autres c a r a c t è r e s de mo ind re valeur . 

LES CHINCHILLAS — EBIOMYS. 

Die.Wolmàuse, The Chinchillas. 

Ces animaux, dont les Péruviens, déjà du temps 
des Incas, tissaient les poils pour en fa i re des 
é to f fes t r è s - r e c h e r c h é e s , n ' o n t é t é connus en E u 
rope que vers 1590. Acosta (1), q u i avait v is i té les 
pays o ù les chinchi l las se t rouven t , en fît m e n 
t ion ; cependant ce ne f u t que dans le s i èc le der
n ie r que l 'Espagne en v i t a r r iver quelques peaux 
pour la p r e m i è r e fois . 

C a r a c t è r e s . — L e s chinchi l las p roprement di ts , 
q u i f o r m e n t le p remie r de ces genres, se dis
t inguent par l eur t ê t e épa i s se ; leurs oreilles 
grandes, larges, arrondies, presque nues ; l eur 
queue longue et velue, et par leurs pieds de der
r i è r e , q u i ont c i n q doigts . L e u r pelage est l ong , 
m o u et soyeux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c h i n 
chil las sont propres à l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

Depuis que les dépouilles de ces animaux sont 
devenues t r è s - c o m m u n e s dans le commerce , i l a 
é t é permis aux naturalistes de constater que les 
chinchi l las , ce que les pelletiers reconnaissaient 
d é j à , const i tuent deux e s p è c e s . 

LE CHINCHILLA VULGAIRE—ERIOMYS CHINCHILLA 

Die Chinchilla, The Chinchilla. 

Caractères. — Cette espèce {fig. 75) a le corps 
long de 33 cent, e n v i r o n ; sa queue en a 14 o u 2 2 , 
en y comprenant les poi ls . Son pelage est fin, m o u ; 
les poils d u dos et des flancs ont plus de 8 cent. 
de long . I l s sont d ' u n gris b l e u f o n c é à la racine , 
blancs au m i l i e u et d ' u n gris f o n c é au bout . L a 
teinte g é n é r a l e est a r g e n t é e , à reflets f o n c é s . La 

(1) J. à"Acosta, Histoire nat. et morale des Indes. 
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Fig» 75. Le Chinchilla vulgaire. 

ventre et les pattes sont blancs ; la queue est 
m a r q u é e à sa partie s u p é r i e u r e de deux bandes 
f o n c é e s . Les moustaches sont d 'un b r u n f o n c é 
à la racine, d 'un b r u n gris au bout ; les yeux 
sont no i rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
habite en grand nombre le P é r o u , la Bo l iv ie et 
le C h i l i . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e s voyageurs 
q u i gravissent le versant occidental de l ' A m é r i 
que du Sud, a r r i v é s à une hauteur de 2,600 à 
3,600 m è t r e s , voient presque tousles rochers cou
verts de chinchi l las : i l en est q u i disent en avoir 
c o m p t é plus de m i l l e en une seule j o u r n é e . 

On les voi t m ê m e en ple in j o u r , assis à l ' e n t r é e 
de leurs demeures, mais constamment à l ' ombre . 
Cependant, c'est pr inc ipalement le m a t i n et le 
soir qu 'on peut les observer. Us peuplent les m o n 
tagnes, les rochers, les endroits les plus arides o ù 
ne croissent que quelques maigres plantes. Us se 
meuvent avec r a p i d i t é , courent sur les rochers 
les plus n u s , g r impen t le long des parois q u i ne 
paraissent o f f r i r aucun po in t d 'appui , et s ' é l è 
vent ainsi j u s q u ' à 6 ou 9 m è t r e s , et cela avec tant 
d ' ag i l i t é que l ' on a de la peine à les suivre. Sans 
ê t r e p r é c i s é m e n t c ra in t i f s , i ls ne se laissent pas 
approcher de t rop p r è s ; f a i t - o n mine de voulo i r 
les aborder, i ls disparaissent a u s s i t ô t ; seraient-

i ls r é u n i s par centaines sur u n poin t , si un coup de 
f eu se f a i t entendre, en u n instant t o u t a disparu, 
comme par enchantement , dans les crevasses des 
rochers. Cependant le voyageur q u i f a i t halte dans 
les hautes r é g i o n s qu ' i l s hab i ten t , et q u i ne cher
che pas à l eur nu i r e , se vo i t souvent l i t t é r a l emen t 
a s s i égé par ces an imaux . Tou te la roche devient 
vivante, de chaque fen te , de chaque t r o u , on voit 
sor t i r une t ê t e . Confiants et cur ieux , les chin
chil las se hasardent davantage, i ls sortent et vien
nent en f in jusques entre les jambes des mulets. 

Comme les rats, les ch inch i l l as sautent plus 
qu ' i l s ne marchent . Pour se reposer, ils s'asseyent 
sur leurs tarses, ramassent leurs pattes de de
vant sur l eur po i t r i ne , et é t e n d e n t l eur queue en 
a r r i è r e . Us se dressent aussi sur leurs pattes pos
t é r i e u r e s et peuvent rester quelque temps dans 
cette posi t ion. Pour g r impe r , i l s entrent leurs 
pieds dans les fentes des rochers ; la moindre 
a s p é r i t é leur sert de po in t d ' appu i . Tous les ob
servateurs s 'accordent à d i re que ces animaux 
savent par fa i tement t rouver l eu r vie dans les 
c o n t r é e s arides et sauvages qu ' i l s habi tent , et 
qu ' i l s dis traient et é g a y e n t l ' h o m m e q u i ose se 
hasarder dans ces r é g i o n s d é s e r t e s . 

On ne sait r i en de pos i t i f au su je t de leur re
p roduc t ion , quoique l ' on t rouve à toutes les é p o 
ques de l ' a n n é e des femelles pleines. On ignore 
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Fig. 76. Le Chinchilla laineux 

t 
combien de fois elles met tent bas. A u d i re des 
i n d i g è n e s , les p o r t é e s sont de quatre à six petits, 
q u i vivent i n d é p e n d a n t s a u s s i t ô t qu ' i l s peuvent 
qui t te r la crevasse o ù i ls sont n é s . A pa r t i r de 
ce momen t , la m è r e ne p a r a î t plus s ' i n q u i é t e r 
d 'eux. 

Chasse. — Aut re fo i s les chinchi l las se t r o u 
vaient t r è s - a b o n d a n t s à une hauteur bien m o i n 
dre que celle o ù ils vivent a u j o u r d ' h u i ; mais 
les poursuites cont inuel les auxquelles i ls sont 
en but te à cause de leur f o u r r u r e , leur ont f a i t 
gagner des zones plus é l evées . Depuis les temps 
les plus r e c u l é s , les moyens que l ' on emploie 
pour leur fa i re la chasse, ont peu v a r i é . Les E u 
r o p é e n s se servent, à la v é r i t é , de fusi ls ou d'ar
b a l è t e s ; mais ce p r o c é d é n'est pas le me i l l eu r , 
car si l ' an ima l n'est pas t u é sur le coup, i l dis
p a r a î t dans u n t r o u et est p e r d u pour le chas
seur. Les Indiens ont u n me i l l eu r p r o c é d é de 
chasse. I l s é t ab l i s sen t des collets devant toutes 
les crevasses qu ' i ls peuvent at teindre et les v i s i 
t e n t le m a t i n pour ramasser les ch inch i l l a s q u i y 
sont retenus. I l s en prennent de la sorte plusieurs 
douzaines à la fois . On leur f a i t , en out re , la m ê m e 
chasse qu ' au lapin en Europe . Les Indiens ap
pr ivoisent à cet effet la belette d u P é r o u (mustela 
agilis), qu ' i l s emploient comme nous employons 
le f u r e t ; l ' a n i m a l est d r e s s é à p é n é t r e r dans les 
ter r iers et à en rapporter les chinchi l las q u ' i l y a 
r e n c o n t r é s et é g o r g é s . 

C a p t i v i t é . — On voi t souvent en A m é r i q u e 
des chinchi l las a p p r i v o i s é s . L a g r â c e de leurs 
mouvements , l eur p r o p r e t é , la f ac i l i t é avec l a 
quelle ils se r é s i g n e n t à la p r i v a t i o n de l i b e r t é , 
leur a c q u i è r e n t b i e n t ô t l ' a f fec t ion de l ' h o m m e . 
I ls sont inoffensifs , et on peut les laisser l ibre
ment c o u r i r dans la maison. Cependant leur 
c u r i o s i t é les r end parfois d é s a g r é a b l e s ; i ls exa
minen t t o u t ce qu ' i l s rencontrent , et m ê m e les 
objets que l ' on pou r r a i t croi re à l ' a b r i de leurs 
atteintes. Gr imper sur une table ou sur une a r 
moi re n'est r i en pour eux ; souvent i ls sautent sur 
la t ê t e ou les é p a u l e s des gens. 

L e u r inte l l igence ne p a r a î t pas plus d é v e l o p p é e 
que celle des lapins et des cochons d ' Inde . I l s ne 
t é m o i g n e n t aucun at tachement à l eu r m a î t r e . 
Quoique t r è s -v i f s , i ls le sont moins cependant 
qu 'en l i b e r t é , et i ls conservent t ou jou r s u n f o n d 
de t i m i d i t é . 

I l est faci le de les n o u r r i r de f o i n et d'herbes 
s è c h e s , no t ammen t de t r è f l e . E n l i b e r t é , i ls m a n 
gent des herbes, des racines, de la mousse. Pour 
manger , ils s'asseyent sur l eu r d e r r i è r e , et po r 
ten t leurs al iments à la bouche avec leurs pattes 
de devant. 

I I — 122 
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LE CHINCHILLA LAINEUX — ERIOMYS LJNIGER. 

Die Wollmaus, The Chinchilla. 

Caractères. — Le chinchilla laineux ou sou
ris laineuse (fig. 76) n'a que de 38 à -40 cent, de 
l ong , dont le t iers envi ron appart ient à la queue. 
Sa f o u r r u r e est plus belle et plus douce que celle 
de son c o n g é n è r e . Les poi ls , t ou f fus et t r è s - m o u s , 
o n t 2 cent, sur le dos, 3 cent, et plus aux flancs 
et à l ' a r r i è r e - t r a i n . Leu r couleur est d ' un gris 
c e n d r é c la i r , à mouchetures plus f o n c é e s ; le 
ventre et les pattes sont d 'un gris mat ou d 'un 
gris à reflets jaunes. Les poils de la par t ie s u p é 
r i eure de la queue sont d 'un blanc s a l é à la pointe 
et à la racine, d ' un b r u n f o n c é au mi l i eu ; la 
part ie i n f é r i e u r e de la queue est b r u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le ch inch i l l a 
laineux remplace l ' e spèce p r é c é d e n t e dans le 
C h i l i septentr ional et cent ra l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette es
p è c e , q u i ressemble beaucoup au ch inch i l l a v u l 
gaire par son po r t et la couleur de son pelage, 
n 'en d i f f è r e pas non plus sous le rappor t des 
m œ u r s . E l le n'a é t é longtemps connue que par 
le r é c i t des voyageurs, et ce ne f u t que sur les 
instances r é i t é r é e s des naturalistes que Ton en 
v i t en Europe, quelques c r â n e s d 'abord , puis 
des ind iv idus vivants. Hawkins , q u i pub l i a en 
1622 la re la t ion de son voyage, compare le c h i n 
ch i l l a laineux aux é c u r e u i l s ; Ovalle d i t que ces 
e s p è c e s d ' é c u r e u i l s ne se t rouven t que dans la 
va l l ée de Guasco, que leur f o u r r u r e est t r è s - f i n e , 
t r è s - e s t i m é e , et les f a i t chasser avec ardeur . 
M o l i n a , à la fin d u s i èc le dernier , le d é c r i v i t . I l 
nous apprend que sa laine est aussi fine que d u 
fil, et assez longue pour pouvo i r ê t r e filée, a Cet 
an ima l , d i t - i l , habite sous ter re , dans la par t ie 
no rd d u C h i l i ; on le rencontre d 'ord ina i re r é u n i 
avec plusieurs de ses semblables. I l se n o u r r i t 
d 'oignons et de plantes bulbeuses, q u i sont 
communes dans ce pays. I l me t bas deux fois l 'an 
de c i n q à six peti ts . Captif , i l s'apprivoise assez 
pour ne jamais chercher à mordre ou à s 'enfuir , 
lo rsqu 'on le p rend dans la m a i n ; i l reste t r a n 
qu i l l e q u a n d son m a î t r e le met dans son sein ; i l 
p a r a î t beaucoup a imer les caresses. I l est t r è s -
p ropre , et l ' on n'a pas à cra indre q u ' i l salisse 
les v ê t e m e n t s ou q u ' i l leur c o m m u n i q u e aucune 
odeur d é s a g r é a b l e . On peut donc t en i r les c h i n 
chil las l a ineux dans une maison sans peine et à 
peu de f ra is ; i ls payent d 'ai l leurs la rgement les 
soins qu 'on en p rend par l 'abondante toison 

qu ' i l s fournissent . Les anciens P é r u v i e n s , bien 
plus i n g é n i e u x que ceux d ' a u j o u r d ' h u i , s'en ser
vaient pour en f a i r e des couvertures et d'autres 
é t o f f e s . » 

U n autre voyageur raconte que les jeunes 
gens a t t rapent cet an imal avec des chiens, et ven
dent les peaux à des marchands q u i les apportent 
à San-Jago et à Valparaiso. Ce commerce é t e n d u 
menace ces an imaux d'une des t ruc t ion com
p l è t e . 

C a p t i v i t é . — E n 1827, u n c h i n c h i l l a laineux 
f u t a m e n é à Londres et d é c r i t par Bennet t . C'é
ta i t u n a n i m a l t r è s - d o u x , q u o i q u ' i l c h e r c h â t à 
mordre quand i l n ' é t a i t pas de bonne humeur . 
Rarement on le voyai t gai , et faisant des sauts. 
D 'ord ina i re , i l se t ena i t assis sur son a r r i è r e -
t r a in et pouvai t cependant se dresser et se tenir 
sur ses pattes de d e r r i è r e ; i l po r t a i t sa nour r i 
tu re à la bouche avec ses pattes de devant. En 
hiver , i l f a l l a i t le t en i r dans une chambre 
chaude, et c o u v r i r sa cage d ' u n morceau de 
f lanel le . I l arracha souvent cette couverture et la 
d é c h i r a en j o u a n t avec. I l paraissait p r é f é r e r les 
grains et les plantes savoureuses aux herbes sè
ches, que le Chinchi l la vu lga i re a ime par-dessus 
tou t . On ne peu t me t t r e ces deux e s p è c e s en pré
sence : on le fit une fo is , a u s s i t ô t elles se l ivrèrent 
u n v io lent combat , et la p lus fa ib le aura i t suc 
c o m b é , sans doute , si on ne les avait s épa rées à 
temps. Aussi Benne t t c ro i t devoi r met t re en doute 
que plusieurs ind iv idus v ivent en c o m m u n a u t é . 

L e J a rd in zoologique de H a m b o u r g a aussi pos
s é d é u n c h i n c h i l l a l a ineux , le seul survivant de 
sept q u i f u r e n t e n v o y é s de Valparaiso . Les quel
ques observations que j ' a i p u fa i re sur l u i sont 
d 'accord avec celles de Bennet t ; j e crois cepen
dant devoir a jouter quelques d é t a i l s à ceux qu ' i l 
a f a i t c o n n a î t r e . 

L e ch inch i l l a la ineux m o n t r e q u ' i l est p lu tô t 
noc turne que d iu rne . I l n'est éve i l l é , pendant le 
j o u r , que lo rsqu 'on le d é r a n g e . Une fois i l s 'é
chappa de sa cage, p u t r ô d e r à son aise dans la 
maison, et se t i n t c a c h é pendant t o u t le j o u r ; i l 
n 'en f u t que plus v i f pendant la n u i t . On trouva 
ses traces par tou t . I l g r i m p a i t sur des é tagè res 
d 'un à deux m è t r e s de haut , q u ' i l a t te ignai t pro
bablement en sautant ; i l passait par des ouver
tures de 4 à 5 cent, de d i a m è t r e , à travers les 
gri l lages que l ' on avait crus suffisants p o u r l 'en
f e r m e r . Sa d é m a r c h e t i en t à la fois de la course 
d u l a p i n et des bonds de l ' é c u r e u i l . Dans le repos, 
i l t i en t la queue e n r o u l é e ; i l l ' é t e n d d è s q u ' i l 
h â t e sa course, et s 'appuie sur el le q u a n d i l est 
assis ou debout, Assis, i l r a m è n e ses pattes de 



Europe à fa i re des bonnets, des manchons, des 
bordures de v ê t e m e n t s . Une douzaine des plus 
belles peaux, de celles, par exemple, de l ' e s p è c e 
q u i nous occupe, vaut de 56 à 75 f rancs ; une 
douzaine de peaux de c h i n c h i l l a vu lga i re , q u i 
sont plus g r o s s i è r e s , ne vaut que de 15 à 22 
francs. A u C h i l i , le duvet des chinchi l las ne sert 
plus q u ' à fa i re des chapeaux; l ' a r t des i n d i g è n e s a 
disparu avec eux. L a p lupa r t des peaux viennent 
main tenant de la c ô t e occidentale de l ' A m é r i q u e . 

LES LAGOTIS — LAGOTJS. 

Die Hasenmàuse, The Lagotis. i 

Caractères. — De grandes oreilles; une queue 
tou f fue à la face s u p é r i e u r e et de la longueur d u 
corps ; quatre.doigts à chaque pa t t e ; des mous
taches t r è s - l o n g u e s , tels sont les c a r a c t è r e s d u 
second genre de cette f a m i l l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne con
n a î t que deux e s p è c e s , q u i hab i t en t l 'une et 
l 'autre les hauts plateaux des C o r d i l l è r e s , i m 
m é d i a t e m e n t au-dessous de la l i m i t e des neiges 
é t e r n e l l e s , à une a l t i tude de 3,900 à 5,200 m è 
tres au-dessus d u niveau de la mer . L ' u n e se 
t rouve dans le sud d u P é r o u et dans la B o l i v i e , 
l 'autre dans le n o r d d u P é r o u et dans la r é p u b l i 
que de l 'Equa teur . 

devant sur la po i t r ine . Ses longues moustaches 
sont en mouvement con t inue l . A u repos, i l t ien t 
ses oreilles à m o i t i é e n r o u l é e s , mais d è s q u ' u n 
b r u i t suspect se f a i t entendre, i l les dresse et les 
é t e n d en avant. 

Le ch inch i l l a laineux f u i t la l u m i è r e , presque 
avec a n x i é t é ; i l cherche presque tou jours les 
endroits les plus obscurs, s'y accroupi t , en se" ra 
massant sur l u i - m ê m e . L a p r e m i è r e cav i t é l u i 
sert de re t ra i te . On n 'entend sa vo ix , q u i consiste 
en une sorte de grognement analogue à ce lu i d u 
l ap in , que lo rsqu 'on le .touche. L e p rend-on , i l 
cherche à s ' é c h a p p e r , et m o r d m ê m e pour se 
d é l i v r e r . 

D ' a p r è s ce que nous avons p u vo i r , i l p r é f è r e 
l e f o i n et l 'herbe ; p a r a î t d é d a i g n e r les grains, et 
touche à peine aux racines succulentes. On ne 
sait s ' i l bo i t : t ou jour s est- i l q u ' i l p a r a î t pouvoi r 
se passer de boisson. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les A m é r i c a i n s man
gent la chair de cet an ima i ; les voyageurs euro
p é e n s paraissent ne pas la d é t e s t e r , quo iqu ' i l s 
s 'accordent à d i re qu 'on ne peut la comparer à 
celle du l i èv re . Mais ce q u i f a i t qu ' on chasse les 
deux e s p è c e s de ch inchi l las , c'est leur f o u r r u r e . 
Chaque a n n é e , on en exporte u n nombre consi
d é r a b l e . De 1828 à 1832, i l s'en est vendu à L o n 
dres d i x - h u i t m i l l e peaux. Cette f o u r r u r e sert en 
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M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les lagotis 
sont des an imaux sociables c o m m e les c h i n 
chil las ; comme eux, i ls sont vifs et éve i l lés ; i ls 
ont les m ê m e s habitudes, et paraissent avoir le 
m ê m e r é g i m e . 

LE LAGOTIS DE CUVIER — LAGOTIS CVVIER1. 

Die Hasenmaus, The Lagotis. 

Caractères. — Le lagotis de Guvier (fig. 68) a 
à peu p r è s la ta i l le et le po r t du l ap in ; ses pattes 
de d e r r i è r e sont plus longues cependant que celles 
de ce l é p o r i d e , et sa longue queue l 'en distingue 
i m m é d i a t e m e n t . Ses oreilles, longues de 8 cent. 
env i ron , sont u n peu e n r o u l é e s sur l eur bord 
externe, et leur sommet est a r rond i . Leur face 
externe est couverte de poils rares; leur face 
in terne est presque nue ; le bo rd porte u n p i n 
ceau de poils assez épa i s . L a fou r ru re est mol le 
et longue ; les poils sont blancs à la r a c i n e r d ' u n 
blanc sale à la pointe , d 'un b r u n jaune au m i l i e u , 
et la teinte g é n é r a l e d u pelage est grise, u n peu 
plus claire, et t i r an t au j aune sur les flancs. Les 
poils de la par t ie i n f é r i e u r e et des c ô t é s de la 
queue sont courts et d 'un b r u n j a u n â t r e ; ceux 
de la part ie s u p é r i e u r e , plus longs et t ou f fus , 
sont blancs et no i r s ; le bout de la queue est 
c o m p l è t e m e n t de cette d e r n i è r e couleur . Les 
moustaches sont noires, t r è s - l o n g u e s , et a t te i 
gnent les é p a u l e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le lagotis 
de Guvier v i t dans les parties montagneuses du 
P é r o u . 

LES LAGOSTOMES — LAGOSTOMUS. 

Die Viscachas. 

Caractères. — Ce genre a pour type une es
p è c e q u i ressemble plus aux chinchi l las qu 'aux 
lagotis . On l u i r e c o n n a î t pour c a r a c t è r e s u n corps 
assez cour t , à dos fo r t emen t b o m b é ; des jambes 
de d e r r i è r e du double plus longues que celles de 
devant, celles-ci é t a n t t e r m i n é e s par quatre 
doigts , ce l l e s - l à par t ro is seulement ; un col 
cour t ; une t ê t e large, ar rondie , aplatie au som
met , r e l e v é e sur les c ô t é s , à museau cour t et 
o b t u s ; des moustaches é p a i s s e s , • r igides, é las
t i q u e s ; des oreil les m é d i o c r e s , minces, nues 
en dedans, poilues au dehors, t r i angula i res , 
d i l a t é e s à l eur base ; des yeux moyens, é c a r t é s ; 
une l èv re s u p é r i e u r e p r o f o n d é m e n t fendue ; des 
ongles courts et presque c a c h é s par les poils aux 
pattes de devant, lengs et v igoureux aux pattes 
de d e r r i è r e . Les plantes de celles-ci sont poilues 

dans leur m o i t i é a n t é r i e u r e , nues dans leur 
m o i t i é p o s t é r i e u r e ; les plantes des pieds de de
vant sont c o m p l è t e m e n t nues. L a den t i t i on et 
l 'organisat ion in terne ne p r é s e n t e n t r i en de 
par t icu l ie r . 

Ce genre ne compte qu 'une e s p è c e . 

LE LAGOSTOME VISCACHE — LAGOSTOMUS 
TRICHODACTYL US. 

Die Viscacha. 

Caractères. — Cette espèce {fig. 78), que quel -
ques peuplades a m é r i c a i n e s n o m m e n t ararouca, 
ettrui, e t les Espagnols biscacha, d ' o ù le nom de 
viscache qu ' on l u i donne en Europe , a le corps 
couvert d 'une f o u r r u r e assez é p a i s s e et d'une 
teinte g é n é r a l e d ' un gris b r u n assez f o n c é en 
dessus. E l l e a la t ê t e plus grise que les flancs, et 
une large bande, q u i s ' é t e n d sur la par t ie supé 
r ieure d u museau et de la j oue , est blanche, ainsi 
que la par t ie i n f é r i e u r e et la face in terne des 
jambes. L a queue est m a r q u é e de blanc sale et 
de j aune . 

On c o n n a î t plusieurs v a r i é t é s ; la plus com
mune est celle à dos g r i s - r o u x m ê l é de noi r , à 
ventre blanc, à bande transversale b r u n - r o u x sur 
la j o u e , à museau n o i r , à queue c h â t a i n sale. 

L ' a n i m a l a 55 cent, de l o n g , 14 cent, de haut, 
et la queue mesure 20 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a viscache 
r e p r é s e n t e les ch inch i l l a s sur le versant oriental 
des Andes ; on la t rouve dans les pampas, depuis 
Buenos-Ayres jusqu 'en Patagonie. A v a n t que les 
cul tures fussent aussi é t e n d u e s qu ' au jou rd ' hu i , 
on la r encon t ra i t aussi au Paraguay. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet animal , 
par tout o ù i l existe encore, se m o n t r e en grand 
nombre , et on ne peu t traverser certains en
droi ts sans en v o i r des t roupeaux entiers de 
chaque c ô t é d é l a rou te . I l hab i te les l ieux les 
plus d é s e r t s et les plus arides. Toutefo is i l arrive 
j u s q u ' a u p r è s des habi ta t ions , et le voyageur qu i 
t rouve une grande q u a n t i t é de viscacheras, 
comme on n o m m e ses hab i t a t i ons , sait qu 'un 
é t a b l i s s e m e n t de colons espagnols n'est pas l o in . 

Plusieurs voyageurs on t p a r l é des m œ u r s et 
des habitudes de la viscache; d ' u n au t re c ô t é , on 
a eu des ind iv idus vivants en E u r o p e , en sorte 
que l 'h is to i re nature l le de cette e s p è c e nous est 
assez b ien connue. 

C'est, c o m m e nous venons de le d i r e , dans les 
plaines arides, couvertes au plus de quelques rares 
plantes, que les viscaches s ' é t a b l i s s e n t (P l . X X I I 
Elles creusent en c o m m u n des t e r r i e r s t r è s -
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é t e n d u s , p r è s des buissons ou dans le voisinage des 
champs c u l t i v é s . Ces terr iers sont f o r m é s d 'un 
grand n o m b r e de coulo i rs , ayant souvent de qua
rante à c inquante ouvertures ; i ls sont d iv isés en 
u n g rand nombre de chambres , suivant le nombre 
de fami l l es q u i y logent . H u i t à d i x fami l les ha
bi tent ainsi une m ê m e demeure ; mais i l arr ive 
f r é q u e m m e n t alors qu 'une par t ie la qu i t t e , et se 
creuse u n nouveau t e r r i e r au voisinage de l ' an 
c i e n ; c'est ce q u i arr ive é g a l e m e n t lorsque le h i 
bou des cavernes v ien t s ' é t a b l i r dans l eu r habita 
t i o n . I l en r é s u l t e que souvent le sol est c o m p l è 
tement m i n é sur une é t e n d u e de plusieurs k i l o 
m è t r e s c a r r é s , c o m m e on le vo i t no t ammen t dans 
la r é p u b l i q u e A r g e n t i n e , dans la province de 
S a n t a - F é . 

L a f a m i l l e reste c a c h é e dans sa demeure toute 
la j o u r n é e ; au coucher d u solei l , une viscache 
sort, puis une aut re , et, au c r é p u s c u l e , on vo i t 
d é j à une nombreuse s o c i é t é r é u n i e à l ' e n t r é e des 
t e r r i e r s . A p r è s s ' ê t r e a s s u r é e que le pays est s û r , 
l a bande commence à r ô d e r autour de la demeure 
c o m m u n e ; on en vo i t se l i v r e r à des j e u x , et leurs 
grognements se f o n t entendre j u s q u ' à une certaine 
dis tance. E n f i n , t o u t est t r anqu i l l e ; c'est l ' ins tant 
d u repas. Elles mangent t o u t ce qu'elles t rouvent , 
herbes, racines, é c o r c e s . Y a - t - i l des champs 

dans le voisinage, elles s'y rendent et les p i l l en t . 
E n an imaux t r è s - p r u d e n t s , jamais elles n 'ou
bl ient de vei l ler à l eur s é c u r i t é . L ' u n e ou l 'autre 
se dresse sur ses pattes de d e r r i è r e , et regarde 
tou t autour d'elle. A u moindre b r u i t , tou te la 
bande p rend la f u i t e en poussant des c r i s , et se 
r é f u g i e dans les te r r ie rs . L e u r peur est te l le , 
qu'elles c r ien t encore lorsqu'elles sont au f o n d 
de leurs demeures. An to ine G œ r i n g n 'entendi t 
jamais les viscaches c r ie r en c o u r a n t ; mais, cha
que fois q u ' i l s 'approcha d 'un te r r ie r , les cris des 
an imaux q u i s'y é t a i e n t r é f u g i é s le f r a p p è r e n t . 

Les viscaches ressemblent beaucoupaux lapins 
dans leurs mouvements ; elles leur sont n é a n 
moins de beaucoup i n f é r i e u r e s en a g i l i t é . Elles 
sont gaies, éve i l l ées , t r è s - e n c l i n e s à j o u e r . Dans 
leurs excursions,, elles f o l â t r e n t con t inue l l emen t , 
se poursu ivent mu tue l l emen t , sautent l 'une a p r è s 
l 'autre , etc. Comme le chacal et le renard de 
l ' A m é r i q u e d u Sud, elles on t la curieuse h a b i 
tude de rappor te r et d'entasser à l ' e n t r é e de leurs 
terr iers tou t ce qu'elles t rouvent . On y rencontre 
des os, des brout i l l es , des bouses de vache, une 
masse d'objets q u i ne peuvent leur ê t r e d 'aucune 
u t i l i t é , et les gauchos, d è s qu ' i l s on t pe rdu quel 
que chose, se rendent aux viscacheras les p lus 
proches, b i en certains qu ' i l s sont de l ' y t rouver . 
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Elles ne gardent r i e n dans l ' i n t é r i e u r de leurs ter
r iers , pas m ê m e l e s cadavres de leurs semblables. 
Amassent-elles des provisions pour l 'h iver , et 
s'en nourrissent-elles pendant la saison r i g o u 
reuse? C'est ce dont on peu t encore dou te r ; u n 
seul des anciens naturalistes en f a i t m e n t i o n . 

L e u r voix , fo r te et d é s a g r é a b l e , consiste en u n 
ronf lement , u n grognement q u ' i l est d i f f i c i l e de 
d é c r i r e . 

On ne sait r i en de b ien pos i t i f au sujet de leur 
r ep roduc t i on . L a femel le do i t met t re bas de deux 
à quatre peti ts , q u i sont adultes au bou t de deux 
ou de quatre mois . G œ r i n g n 'a jamais v u de f e 
melles ayant plus d 'un pe t i t . L a m è r e le garde 
a u p r è s d'elle, le soigne avec beaucoup de t en 
dresse, et le d é f e n d avec courage. Une fo is , i l 
blessa d 'un coup de f e u une femel le et son nour
risson; ce lu i - c i tomba , la m è r e n ' é t a i t pas mor 
te l lement atteinte. Quand G œ r i n g s'approcha 
pour prendre sa proie , la m è r e s ' e f fo rça d 'enle
ver son p e t i t ; elle t o u r n a i t au tour de l u i , et pa
raissait f o r t t o u r m e n t é e de vo i r que ses efforts 
é t a i e n t impuissants. A l 'approche du chasseur, 
elle se dressa sur ses pattes de d e r r i è r e , f i t u n 
bond , et s ' é l ança sur l u i en grondant avec une 
tel le f u r e u r , que G œ r i n g du t la repousser à coups 
de crosse. Quand elle v i t que t o u t é t a i t i n u t i l e , 
qu 'el le ne pouvai t plus sauver son pe t i t , elle se 
re t i ra dans son te r r ie r , mais en l a n ç a n t au m e u r 
t r i e r des regards où b r i l l a i en t à la fois la peur et 
la c o l è r e . 

La viscache a des ennemis naturels : le con
dor s'en n o u r r i t ; les chiens sauvages, les renards 
la poursuivent avec ardeur, et l 'opossum la suit 
jusque dans ses demeures. M a l g r é la dest ruct ion 
qu'en f o n t ces an imaux , le nombre des visca
ches ne d iminue ra i t pas, si les cul tures, en s ' é -
tendant, ne les refoula ient de plus en plus. 
L ' h o m m e , en prenant possession d u sol, devient 
son ennemi le plus redoutable. 

Chasse. — On chasse la viscache moins pour 
se p rocure r sa peau o u sa chai r que pour l ' em
p ê c h e r de t rop mine r le sol . I l est en effet dange
reux de passer à cheval sur les terrains qu'el le ha
b i te en t rop grand n o m b r e . Le cheval enfonce ses 
pieds dans ses couloi rs , q u i sont presque à f leur 
de ter re , et i l s 'emporte, si toutefois i l ne s'abat 
pas ou ne se casse pas une j a m b e . 

Comme les viscaches s ' é t a b l i s s e n t volontiers 
là o ù c r o î t une e s p è c e de pe t i t me lon sauvage 
amer dont elles f o n t l eur n o u r r i t u r e , les i n d i 
g è n e s , en voyant ce m e i o n , j ugen t qu 'une visca-
chera est dans le voisinage. L a plante est donc 
pour eux l ' indice d ' un endro i t p é r i l l e u x q u ' i l 

l eur f au t é v i t e r . Les gauchos, q u i n ' a imen t pas à 
ê t r e a r r ê t é s dans leurs courses, d é t e s t e n t par 
c o n s é q u e n t les viscaches, et met ten t tous les 
moyens en usage pour les é l o i g n e r . Us b rû l en t 
les herbes au voisinage de leurs habi ta t ions; 
d'autres fo i s , i l s i nonden t les te r r iers , et les ani
maux, f o r c é s de les abandonner , sont saisis par 
des chiens d r e s s é s à les chasser. 

G œ r i n g a a s s i s t é à une chasse de ce genre. On 
creusa u n fos sé a l lan t d 'un canal jusqu 'aux vis-
cacheras, et on y fit entrer de l 'eau. Plusieurs 
heures se p a s s è r e n t avant que ce te r r ie r fût 
r e m p l i : l ' on n 'en tendi t d 'abord que les grogne
ments habi tuels des an imaux . E n f i n , l 'eau les 
f o r ç a à sor t i r et i ls se m o n t r è r e n t à l ' e n t r é e du 
t e r r i e r ; mais , à la vue des chasseurs et des 
chiens, i ls r e n t r è r e n t en grondant . L 'eau , ce
pendant, m o n t a i t t o u j o u r s , le danger croissait, 
et i ls f u r e n t cont ra in ts de p rendre la fu i t e . A 
l ' i n s t a n t , les chiens sont d e r r i è r e e u x , une 
chasse curieuse a l i e u , et les viscaches, mal
g r é l eur d é f e n s e , d é s e s p é r é e , finissent par suc
comber l 'une a p r è s l ' au t re . G œ r i n g a v u des vis
caches e n t r a î n e r dans leur t e r r i e r les cadavres 
de leurs semblables. I l en t u a une d 'un coup de 
f e u à une fa ib le distance ; mais , avant q u ' i l pû t 
ar r iver , le cadavre avait d i sparu dans les galeries 
de l ' h a b i t a t i o n souterraine. 

On tue aussi des viscaches à l ' a f f û t , et on les 
p rend à des collets p l a c é s aux e n t r é e s des ter
r iers . 

Les Indiens sont dans la croyance qu'une vis
cache, e n f e r m é e dans sa demeure , n 'en peut sor
t i r si ses compagnons ne v iennent la dél ivrer . 
Auss i , lo rsqu ' i l s o n t d é c o u v e r t u n viscachera 
dont i ls veulen t p rendre les habi tants , ils en 
bouchent toutes les issues, et, p o u r e m p ê c h e r 
que des secours n ' a r r i v e n t d u dehors, i ls atta
chent u n ch ien sur le l i e u , en at tendant qu ' i l s re
viennent pourvus de collets, de filets et de furets, 
propres à d é l o g e r et à cap turer les prisonniers . 

C a p t i v i t é . — Prises jeunes , les viscaches s'ap
privoisent rap idement , et peuvent ê t r e a i s é m e n t 
c o n s e r v é e s . L a seule viscache q u ' o n a i t vue en 
Europe, en 1814, é t a i t t r è s - f a r o u c h e , m o r d a i t et 
g r i f f a i t ; elle p r é s e n t a i t toutes les p a r t i c u l a r i t é s 
que l ' on a a t t r i b u é e s aux viscaches sauvages. On 
la nourr issai t avec d u p a i n , des carottes et d 'au
tres substances semblables. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens mangent 
la chai r de la viscache et u t i l i s en t sa f o u r r u r e , 
q u i a b ien moins de valeur que celle des c h i n 
chi l las . 
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L E S C T É N O M Y D É S o u M U R I F O R M E S — PSAMMOR YGTM, 

Lie Schrolmàuse ou Trugratten. 

C a r a c t è r e s . — Nous vo i c i a r r i vé s à une f a m i l l e 
de rongeurs mur i fo rmes , mais q u i n 'on t avec les 
rats que des rapports e x t é r i e u r s . L e u r p o r t , la 
couleur de leur pelage, leurs oreilles courtes, 
larges, à poils rares, leurs doigts au nombre de 
quatre aux pattes de devant, de c i n q à celles de 
d e r r i è r e , leur queue longue , é c a i l l e u s e , l eur 
donnent bien certaine ressemblance avec les rats ; 
mais des c a r a c t è r e s t r a n c h é s les e n - s é p a r e n t . 

Leur pelage est ro ide , m ê l é m ê m e de quelques 
piquants aplatis et a n n e l é s , leur queue est poi lue 
et m ê m e tou f fue . I l s on t quatre molaires , dont 
la couronne por te t ro is ou quatre plis d ' é m a i l . 
L 'arcade zygomatique est p e r c é e d 'un t r o u par 
lequel passe une par t ie d u muscle m a s s é t e r q u i 
s ' i n s è r e , en avant, sur les cô t é s d u museau. Cette 
disposi t ion ne se rencontre que chez les e s p è c e s 
de cette f a m i l l e et chez quelques autres rongeurs. 

L a colonne v e r t é b r a l e comprend : 7 v e r t è b r e s 
cervicales, i l v e r t è b r e s dorsales, 3 à 4 v e r t è b r e s 
s a c r é e s , 24 à 44 v e r t è b r e s caudales ; le nombre 
des v e r t è b r e s lombaires est t r è s - v a r i a b l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Cténo-
m y d é s sont propres aux f o r ê t s ou aux l ieux 
d é c o u v e r t s de l ' A m é r i q u e d u Sud et de l ' A f r i q u e . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On les r e n 
contre dans les haies, dans les buissons, au b o r d 
des routes, entre les rochers, p r è s des fleuves et 
des torrents , et m ê m e sur les c ô t e s . 

I l s v iven t en s o c i é t é dans des terr iers qu ' i ls se 
creusent e u x - m ê m e s . Quelques-uns sont de v é r i 
tables an imaux fouisseurs, et on t des habitudes 
presque souterraines comme les taupes; d'autres 
hab i ten t les f o r ê t s et g r i m p e n t sur les arbres. L a 
p lupa r t ont des m œ u r s nocturnes. Quoique leurs 
formes soient lourdes, i ls se meuven t cependant 
avec a g i l i t é , soit sous ter re , soit sur les branches 
des arbres. Plusieurs sont aquat iques, nagent et 
p longent à merve i l l e . 

Comme la p l u p a r t des autres rongeurs , i ls ont 
une n o u r r i t u r e v é g é t a l e ; quelques-uns, cepen
dant, se nourr issent de l é z a r d s , de coquil lages et 
de mol lusques . 

D ' a p r è s ce que l 'on sait , i ls n 'on t pas de 
s o m m e i l h ive rna l : i ls amassent cependant des 
provis ions d 'hiver . 

L ' o u ï e et l 'odora t sont leurs sens les plus par
f a i t s ; l a vue n'est bonne que chez quelques-uns; 

et chez ceux q u i v ivent sous te r re , ce sens p a r a î t 
exister à peine. L e u r in te l l igence est m é d i o c r e ; 
les plus grandes e s p è c e s seules en f o n t preuve. 
Les uns on t u n peu d u courage et de la ruse des 
ra ts ; mais la p lupa r t sont c ra in t i f s , m é f i a n t s , 
l â c h e s . 

L e u r f é c o n d i t é est assez grande, le nombre de 
leurs petits varie de deux à sept; i ls ont plusieurs 
p o r t é e s par an, comme les autres rongeurs ; i ls 
peuvent, quand ils sont en bandes, causer de 
grands ravages dans les p lanta t ions , et leurs 
d é g â t s ne sauraient ê t r e c o m p e n s é s par la faible' 
u t i l i t é dont sont pour l ' homme leur chai r et l eur 
peau. 

C a p t i v i t é . — I ls supportent assez fac i lement la 
c a p t i v i t é ; quelques-uns m ê m e semblent s'en ac
commoder par fa i tement . I ls sont cur ieux , agiles, 
apprennent vite à c o n n a î t r e leur m a î t r e , et l ' a m u 
sent par leur gentillesse. 

LES OCTODONS — OCTODON. 

Die Strauchratten. 

Caractères. — Les octodons, qui forment le 
premier genre de la f a m i l l e , é t a b l i s s e n t comme 
une t ransi t ion entre les rats et les é c u r e u i l s ; i ls 
ressemblent m ê m e plus à ceux-ci q u ' à ceux - l à , et 
Mol ina a f a i t u n é c u r e u i l d'une de leurs e s p è c e s . 

I l s on t le corps cour t , r a m a s s é , le cou gros et 
cour t , la t ê t e grande, la queue é c a i l l e u s e avec u n 
pinceau de poils au b o u t , les pattes de d e r r i è r e 
beaucoup plus longues que celles de devant, 
pourvues chacune de c i n q doigts a r m é s de g r i f 
fes; des oreil les moyennes, assez larges, d ro i t es , 
arrondies à la p o i n t e , couvertes de poi ls rares ; 
des yeux moyens ; la l è v r e s u p é r i e u r e fendue ; 
des incisives lisses, pointues ; des molaires d é 
pourvues de racines, la couronne o f f r a n t u n des
sin en h u i t de c h i f f r e ( d ' o ù le n o m A'octodon). 
L e u r pelage est abondant; leurs poils sont courts , 
secs, grossiers. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Us habi ten t 
le C h i l i , le P é r o u et la Bo l iv i e . 
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Fig. 79. L'Octodon de Cumming 

L'OCTODON DE CUMMING — OCTODON CUMMWGII. 

Der Degu. 

Caractères. —- Cette espèce (fig. 79), que Ton 
c o n n a î t dans sa patr ie sous le n o m de dégu, res
semble u n peu au lo i r , au moins par la couleur . 
I l a le dos brun-gr is , i r r é g u l i è r e m e n t t a c h e t é ; le 
ventre g r i s - b r u n ; la po i t r i ne et la nuque plus 
f o n c é e s , l a racine de la queue plus c la i re , presque 
blanche ; les oreil les, d ' un gris f o n c é à l eu r face 
externe, sont blanches à l eu r face i n t e rne ; les 
moustaches sont en par t ie blanches, en par t ie 
noires ; l a queue, no i re en haut et à sa base, est 
gris c la i r sur le t iers a n t é r i e u r de sa face i n f é 
r i eure . Sa longueur totale est de 27 cent. , sur 
lesquels un peu plus de 8 cent, appar t iennent à 
la queue; i l est hau t de 8 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'oc todon de 
C u m m i n g o u d é g u , est u n des an imaux les plus 
c o m m u n s d u C h i l i cent ra l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « t e s dégUS, 
d i t P œ p p i g , habi ten t par centaines les haies et les 
buissons ; a u voisinage m ê m e des vi l les , on les vo i t 
c o u r i r sans crainte sur les routes , p é n é t r e r dans 
les champs etles j a rd ins , o ù i ls causent beaucoup 
de d é g â t s . Rarement i ls qu i t t en t le sol p o u r 

g r imper sur les buissons ; i ls a t tendent avec une 
t é m é r i t é provocat r ice l 'approche de leur ennemi, 
puis disparaissent dans u n de leurs terriers pour 
ressortir b i e n t ô t par une autre ouver ture . Ils ont 
p l u t ô t les m œ u r s d ' u n campagnol que celles d'un 
ra t . M a l g r é la douceur d u c l ima t , i ls amassent des 
provisions, ma is i l s n ' on t pas desommei lh iverna l . 

Quoique l ' e s p è c e soit t r è s - c o m m u n e , on ne 
c o n n a î t pas encore l ' é p o q u e de l 'accouplement, 
la d u r é e de la gestat ion, le n o m b r e des petits. 
On peut seulement d i re que sa m u l t i p l i c a t i o n est 
c o n s i d é r a b l e . 

C a p t i v i t é . — L ' o c t o d o n de C u m m i n g sup
porte t r è s - b i e n la c a p t i v i t é , s 'apprivoise rapide
m e n t et sa gentillesse est e x t r ê m e . 

Usages e t p r o d u i t s . — Sauf l ' a g r é m e n t qu ' i l 
peut p rocu re r q u a n d on l ' é l ève en c a p t i v i t é , i l 
n'est d 'aucune u t i l i t é . On n ' emplo ie n i sa chair 
n i sa peau . 

Variété. — Dans les hautes montagnes du 
C h i l i , à une a l t i tude de 3,000 m è t r e s , v i t un 
octodon que beaucoup de natural is tes ne regar
dent que c o m m e une v a r i é t é locale d u d é g u . Sa 
stature plus vigoureuse, sa couleur toute d i f fé 
rente, semblent cependant t é m o i g n e r q u ' i l f o rme 
une e s p è c e d i f f é r e n t e . 
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Fig. 80. Le Cténome magellanique. 

L E S C T E N O M E S — CTENOMYS. 

Die Kammratten. 

Caractères. — Par leur port, les cténomes 
j*sont i n t e r m é d i a i r e s , en quelque sorte, aux rats 
p roprement di ts et aux hamsters ; plusieurs 
d 'entre eux ressemblent m ê m e beaucoup à ceux-
c i . I ls on t le corps r a m a s s é , cy l indr ique ; le cou 
gros et court ; la t ê t e courte ; le museau obtus ; des 
jambes m é d i o c r e s ; c i n q doigts à chaque patte, 
a r m é s de for ts ongles propres à f o u i r et couverts 
à leur racine de poils durs, roides, d i s p o s é s en 
peigne; la queue cour te , épa i s se , à bout t r o n q u é , 
couverte d ' éca i l l é s d i sposées en anneaux et de 
poils t r è s - f in s . Les poils d u corps sont c o u c h é s ; 
ceux de la t ê t e ont moins de longueur que ceux 
d u t ronc ; quelques poils soyeux seuls f o n t saill ie. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les C t é n o -
mes, que l ' on nomme vulga i rement rats à pei
gne, à cause des poi ls r é s i s t a n t s q u i enveloppent 
la base des ongles, sont propres à l ' A m é r i q u e 
m é r i d i o n a l e . I l s sont r é p a n d u s depuis le sud du 
Brés i l j u squ ' au d é t r o i t de Magel lan . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Leurs yeux 
pet i ts , leurs oreilles presque e n t i è r e m e n t c a c h é e s 
sous le pelage, i nd iquen t qu ' i l s m è n e n t une vie 
souterraine. I ls sont, en effet , sous le r appor t des 
habi tudes , de v é r i t a b l e s taupes, et se creusent 
de longs couloirs souterrains. 

BREHM. ~ - — 

On admet c i n q ou six e s p è c e s de c t é n o m e s , 
p a r m i lesquelles la suivante est une des p lus i n 
t é r e s s a n t e s à c o n n a î t r e . 

LE CTÉNOME MAGELLANIQUE — CTENOMYS 
MAGELLANIC US. 

Der Tucutuco, The Tucutuco. 

Le voyageur qui traverse pour la première fois 
les pays h a b i t é s par ce c t é n o m e , entend des sons 
par t icul iers , s a c c a d é s , grondeurs , q u i paraissent 
sort i r de terre, et r ep rodu i re à peu p r è s les s y l 
labes tucutuco; ce sont les cris de l ' a n i m a l don t 
nous allons esquisser l 'h is to i re , et que les Pata-
gons n o m m e n t tucutuco, par i m i t a t i o n de son c r i . 

C a r a c t è r e s . — Le c t é n o m e magel lanique (fig. 
80) est à peu p r è s de la t a i l l e d ' u n hamster à d e m i 
adulte. I l a 20 cent, de l o n g , 10 cent, de haut , et 
sa queue mesure 8 cent. L e dos est b run -g r i s , à 
reflets j a u n â t r e s , et f a ib l emen t m o u c h e t é , de 
n o i r . Les poils sont couleur de p l o m b , avec l a ' 
racine et la pointe gris de cendre, t i r a n t u n peu 
sur le b r u n . Quelques poi ls soyeux, é p a r s , on t une 
pointe noi re ; ces poi ls soyeux manquen t sous le 
ventre , ce q u i r end cette par t ie plus c la i re . L e 
men ton et la gorge sont d ' u n j aune fauve p â l e ; 
les pattes et la queue sont blanches. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le C t é n o m e 
magel lanique a é t é d é c o u v e r t par D a r w i n , à l'est 
d u d é t r o i t de Mage l lan ; o n l 'a ensuite t r o u v é 

I I — 1 2 3 
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plus au n o r d et à l 'ouest, dans une grande par t ie 
de la Patagonie. I l y habite les plaines s è c h e s , 
arides et sablonneuses. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l creuse, 
comme les taupes, des conduits souterrains t r è s -
é t e n d u s ; t ravai l le la n u i t , et p a r a î t se reposer le 
j o u r , q u o i q u ' i l fasse alors f r é q u e m m e n t entendre 
sa vo ix . Sa marche est lourde et maladro i te . I l 
l u i est impossible de f r a n c h i r , en sautant, le 
m o i n d r e obstacle, et i l est si é t o u r d i que l ' on 
peut f ac i l ement le p rendre l o r s q u ' i l se t rouve 
hors de son t e r r i e r . 

L ' o u ï e et l 'odorat paraissent ê t r e ses sens les 
plus parfa i ts . L a vue est t r è s - p e u d é v e l o p p é e ; i l 
est m ê m e des e s p è c e s q u i paraissent ê t r e com
p l è t e m e n t aveugles. 

L e c t é n o m e t ucu tuco se n o u r r i t des racines 
des plantes q u i poussent dans ces parages ; i l en 
amasse des provisions ; cependant i l ne p a r a î t 
pas avoir de sommei l h ive rna l . 

Dans plusieurs endroits , les t ravaux souter
rains de cet an ima l sont u n danger pour le voya
geur à cheval . 

On ne sait r i en sur le mode de r ep roduc t ion , 
l ' é p o q u e de l 'accouplement , le nombre des 
petits de l ' e s p è c e . 

C a p t i v i t é . — Les c t é n o m e s capt i fs que pos
s é d a D a r w i n f u r e n t b i e n t ô t a p p r i v o i s é s ; i ls ne 
mon t r a i en t aucune in te l l igence . Pour manger , 
i l s por ta ien t l eu r n o u r r i t u r e à la bouche avec 
leurs pattes de devant. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Patagons, qui , 
dans leur pauvre pa t r i e , n ' o n t pas g rand choix 
d 'al iments , mangent la cha i r de cette e s p è c e et la 
chassent avec ardeur . 

LES CERCOMYS — CERCOMYS. 

Die Rammsratten. 

Caractères. — Les cercomys forment le troi
s i è m e genre de cette f a m i l l e . Ce genre, que ca
r a c t é r i s e p r inc ipa l emen t une queue t r è s - l o n g u e , 
é c a i l l e u s e et nue c o m m e celle des rats , ne ren
fe rme qu 'une e s p è c e . 

LE CERCOMYS MINEUR— CERCOMYS CUNICVLJRIUS 

Die Rammsratte. 

Caractères. — Le cercomys mineur (fig. 81) 
est u n rongeur à c h a n f r e i n t r è s - b o m b é , à grandes 
orei l les , à grands yeux , à l è v r e s é p a i s s e s , à l on 
gues moustaches, à ongles v igoureux ; i l a un 
pelage m o u et é p a i s , b run- j aune sur le dos, 
b l a n c h â t r e sous le ven t r e . Son corps a 16 cent. 
de l o n g , et sa queue en mesure 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l habite le 
B r é s i l , n o t a m m e n t l a province de M i n a . 

M œ u r s e t h a b i t u d e s . — On ne sait r i en sur 
ses habi tudes. 
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L E S E C H I M Y S — ECHIMYS. 

Die Lanzenratten. 

Caractères. — Les echimys, vulgairement 
n o m m é s rats à lance, rats épineux, on t le po r t des 
rats, la t ê t e é p a i s s e , le museau obtus, la l èv r e 
s u p é r i e u r e fendue, les yeux petits, les oreilles 
droites, le cou cour t , le t ronc é p a i s , les jambes 
courtes, c i n q doigts aux pieds de d e r r i è r e , quatre 
à ceux de devant, avec u n pouce rud imenta i re , 
tous munis d'ongles u n peu r e c o u r b é s . L a queue 
est t r o n q u é e et couverte de poils fins sur toute 
son é t e n d u e ; la f o u r r u r e est f o r m é e de poils 
mous, entre lesquels passent des piquants n o m 
breux, à deux tranchants , i n c l i n é s en a r r i è r e , 
aplatis, u n peu b o m b é s sur leur face s u p é r i e u r e , 
i n c u r v é s sur l eu r face i n f é r i e u r e . Les incisives 
sont assez minces et brunes . 

Les e s p è c e s se d i s t inguent par la p r é s e n c e ou 
l'absence des piquants ; par la queue poi lue ou 
é c a i l l e u s e . 

L'ECHIMYS ÉPINEUX — ECHIMYS SPINOSUS. 

Caractères. — Cette espèce, dont la taille est 
celle d u ra t , est d 'un gris r o u s s â t r e sur le corps, 
blanche en dessous. Sa queue, couverte d 'un 
assez grand nombre de poils courts , est beaucoup 
moins longue que le corps, q u i a de 20 à 25 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On t rouve 
l ' echimys é p i n e u x dans le sud d u Paraguay, 
mais i l y est rare . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Rengger a 
p u l 'observer à l ' é t a t de nature ; vo ic i ce q u ' i l en 
d i t : « I l v i t souvent en grandes s o c i é t é s sur les 
flancs des montagnes sablonneuses ; i l s'y creuse 
u n condu i t souterra in s inueux, serpentant, de 
1 m è t r e et d e m i à 2 m è t r e s de long , et de que l 
ques c e n t i m è t r e s de large ; i l n'est pas à plus de 
16 cent, sous te r re . Ce cou lo i r n 'a d 'ordinai re 
qu 'une issue. A u f o n d est u n n i d d'herbes s è c h e s . 
J 'y t rouva i une fois deux petits n o u v e a u - n é s , 
aveugles, don t les piquants é t a i e n t encore mous. 

« Cet an ima l p a r a î t se n o u r r i r de racines, 
d'herbes, des graines et des f r u i t s des buissons, 
les seuls a l iments v é g é t a u x q u ' i l puisse t rouver 
dans les l ieux q u ' i l habi te . 

« T r è s - r a r e m e n t i l qu i t t e sa demeure pendant 
le j o u r ; au c r é p u s c u l e , j ' e n ai v u à plus de 
t rente pas de leur te r r ie r . Quand on passe la 
n u i t en p l e in a i r , on entend souvent, comme l 'a 
f a i t r emarque r d 'Azara, son c r i : cu-tu; dont , en 
divers endro i t s , o n a f a i t son n o m . n 

L E S C A P R O M Y S — CAPROMYS. 

Die Ferkelralten. 

Caractères. — Les espèces qui composent ce 
genre ont une ta i l l e assez fo r t e , le corps cour t et 
é p a i s , l ' a r r i è r e - t r a i n v igoureux , le cou cou r t et 
gros, la t ê t e assez longue et large, le museau a l 
l o n g é , obtus, les oreilles larges, moyennes, 
presque nues, les yeux grands, la l è v r e s u p é 
r ieure fendue, les pattes for tes , c i n q doigts à 
celles de d e r r i è r e , quatre à celles de devant, a r 
m é s d'ongles longs, r e c o u r b é s , a c é r é s , u n pouce 
rud imenta i re , por tan t u n ongle plat , une queue 
de moyenne longueur , poi lue et é c a i l l e u s e . L e 
pelage est é p a i s , rude , grossier et b r i l l a n t . 

LE CAPROMYS DE FOURNIER — CAPROMYS 
FOURNIERI. 

Die Huita Conga. 

Cette espèce est la plus intéressante du genre 
et la plus anciennement connue des natural is tes . 
Oviedo, dans u n ouvrage p u b l i é en 1525, en par le . 
I l la nomme chemi, et d i t que c'est u n a n i m a l 
semblable au l a p i n ; q u ' o n la t rouve à Sa in t -
Domingue , et q u ' i l f o r m e la p r inc ipa le n o u r r i 
tu re des i n d i g è n e s . Mais, t rente-deux ans a p r è s la 
d é c o u v e r t e de l ' A m é r i q u e , l ' e s p è c e avait consi
d é r a b l e m e n t d i m i n u é , par suite de la chasse que 
l u i faisaient les i n d i g è n e s , et ma in tenan t on ne 
la t rouve plus q u ' à Cuba, et encore elle a c o m 
p l è t e m e n t disparu des endroits p e u p l é s . 

C a r a c t è r e s . — L e capromy s de F o u r n i e r (fig.82) 
adulte a u n d e m i - m è t r e de l o n g env i ron , 16 o u 
19 cent, de haut , et sa queue mesure 22 cent . I l 
p è s e de 6 à 8 l ivres. Son pelage est gris jaune 
et b r u n ; la croupe est rousse, la p o i t r i n e et le 
ventre sont b r u n - g r i s sale, les pattes noires , les 
oreilles f o n c é e s , le ventre est m a r q u é d 'une 
bande long i tud ina le grise. Souvent le dos est 
t r è s - f o n c é , les poils sont gris p â l e à l eur racine, 
puis no i r f o n c é , roux- jaune , et en f in noirs à la 
pointe. A u x flancs, et sur tout à l ' é p a u l e , f o n t sail
l ie quelques poils blancs, plus fo r t s et plus longs. 

Chez les jeunes an imaux , le b r u n t i r e sur le 
v e r d â t r e , et est f a i b l e m e n t m o u c h e t é de n o i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce Capromys, 
comme ses c o n g é n è r e s , est p ropre à l ' î le de Cuba. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l habi te 
les f o r ê t s é p a i s s e s , et v i t sur les arbres ou dans les 
buissons les plus t o u f f u s . I l a des habitudes noc
turnes. Ses mouvements , sur les arbres, sont agi-
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les, s inon rapides ; à ter re , sa d é m a r c h e est lourde , 
par suite d u grand d é v e l o p p e m e n t d u t r a i n de 
d e r r i è r e . Cet an imal se sert de sa queue en g r i m 
pant , p o u r se ten i r ou pour garder son é q u i l i b r e . 
A ter re , i l s'assied souvent à la m a n i è r e des l i è 
vres ; parfois , i l f a i t de petits bonds comme les la
p ins , ou par t d 'un galop l o u r d comme le porc . 

L 'odora t est le plus d é v e l o p p é de ses sens. Le 
bout de son m u s e a u , ses narines larges, o b l i 
ques, e n t o u r é e s d ' un b o r d é l evé , s é p a r é e s par 
u n s i l lon p r o f o n d , sont cont inue l lement en m o u 
vement , d è s que quelque chose d ' i nconnu le 
f rappe . Son in te l l igence est fa ib le . E n somme, 
le capromys est doux, c r a i n t i f et sociable. Lor s 
q u ' i l se v o i t seul, i l se mon t r e i nqu i e t , appelle 
ses compagnons par des s iff lements aigus, et t é 
moigne sa j o i e par u n sourd grognement , quand 
i l les re t rouve. H v i t en bonne harmonie avec 
ses semblables, ne se disputant jamais avec eux, 
pas m ê m e pour la n o u r r i t u r e . Sont-ils plusieurs 
ensemble, i ls jouen t , se bat tent , mais sans se d é 
p a r t i r j amais de leur bonne h u m e u r . Les pour
su i t -on , i ls se d é f e n d e n t avec courage, et m o r 
dent f o r t emen t les personnes q u i les prennent . 

Nous manquons de renseignements au sujet 
de l ' é p o q u e d u r u t et d u nombre des peti ts . 

L e u r n o u r r i t u r e consiste en f r u i t s , en feui l les , 
en é c o r c e . Les capromys captifs m o n t r e n t beau
coup de g o û t pour les plantes à odeur f o r t e , 
telles que l a menthe , la m é l i s s e , que les autres 
rongeurs d é d a i g n e n t d 'ord ina i re . I ls boivent 
t r è s - p e u d'eau, mais i ls ne peuvent cependant 
c o m p l è t e m e n t s'en passer. 

Chasse. — Dans p lus ieurs cantons de l ' î le de 
Cuba, où i l est connu des c r é o l e s espagnols sous 
le n o m d'agutia o u huita conga, on chasse le ca
promys pour se p rocu re r sa chai r . Les n è g r e s 
sur tou t sont t r è s - a r d e n t s à cette chasse. I l s pour
suivent l eur g ib ier sur les arbres, l 'a t t rapent au 
m i l i e u des branches, o u me t t en t sur sa piste des 
chiens q u i ne ta rdent pas à s'en emparer et à le tuer. 
Aut re fo i s , les i n d i g è n e s on t d û employer à cette 
chasse leurs chiens sauvages, a r b o r i g è n e s , le car-
rasissi, assez semblable au chacal , que l ' on trouve 
encore dans la Guyane. A u l i e u de lanternes, ils 
se servaient de papi l lons l u m i n e u x , que les fem
mes q u i les accompagnaient por ta ien t dans leurs 
cheveux. 

LES MYOPOTAMES — MYOPOTAMUS. 

Die Schweifbiber. 

Nous rapportons encore à cette famille un 
genre que quelques auteurs o n t r a n g é dans le 
voisinage des castors. L ' e s p è c e q u i le compose a, 
en effet , le po r t et les m œ u r s de ces an imaux; 
mais sa queue a r rond ie , longue , les p a r t i c u l a r i 
t é s de sa s t ruc tu re in t e rne , l 'en s é p a r e n t . 

C a r a c t è r e s . — Les myopotames sont carac
t é r i s é s par u n corps bas ; u n cou c o u r t et é p a i s ; 
une t ê t e grosse, cour te , large, aplat ie a u som
met , à museau obtus ; des yeux moyens , ronds 
et sai l lants ; des oreil les petites, rondes, p lus h a u 
tes que larges ; une l èv re s u p é r i e u r e e n t i è r e ; des 
membres- courts et v igoureux , les p o s t é r i e u r s 
u n peu plus longs que les a n t é r i e u r s ; c i n q doigts 
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Fig. 83. Le Coypou. 

à chaque patte, que r é u n i t à la base une m e m 
brane natatoire, ceux de d e r r i è r e é t a n t plus longs 
que ceux de devant, q u i sont l ibres. Tous ces 
doigts sont a r m é s d'ongles longs, r e c o u r b é s et 
a c é r é s ; le doigt interne des pieds de devant seul 
porte u n ongle p la t . L a queue est longue, t r è s -
épa i s se à sa racine, d é c r o i s s a n t insensiblement 
j u s q u ' à l ' e x t r é m i t é , parfa i tement arrondie , éca i l 
leuse et couverte de poils roides, s e r r é s et cou
c h é s . L e pelage est é p a i s , assez long et souple; 
i l est f o r m é par u n duvet c o u r t , m o u , flo
conneux, à peu p r è s i m p é n é t r a b l e à l 'eau, et par 
des poi ls soyeux, longs, mous, f a ib lement l u i 
sants, recouvrant c o m p l è t e m e n t le duvet, et d é 
t e rminan t la colora t ion de l ' an ima l . Les inc i s i 
ves, grandes et larges, rappel lent celles des cas
tors , mais les quatre molaires ont t ou t à fa i t le 
type de celles des genres p r é c é d e n t s . 

Ce genre repose sur une e s p è c e u n i q u e . 

LE MYOPOTAME COYPOU — MYOPOTAMUS COYPV. 

Der Sumpfbiber, Schweifbiber ou Coypu, The 
Coypu Rat ou Racoonda. 

Caractères. — Le coypou, vulgairement castor 
des marais (fig. 83) , a t te int à peu p r è s la ta i l le de 
la l o u t r e . I l a plus d 'un d e m i - m è t r e de l ong , et p r è s 
de 33 cent, de hau t ; l a queue a à peu p r è s la l o n 
gueur d u corps ; o n t rouve parfo is de v ieux 
m â l e s q u i on t 1 m è t r e de l o n g . L a base des 

poils est gris-ardoise, la pointe est b r u n - r o u x ou 
b r u n - j a u n e ; les longs poi ls soyeux sont plus 
f o n c é s que les autres. Le dos est o rd ina i rement 
b r u n c h â t a i n , le ventre est presque no i r -b run , et 
les flancs sont d 'un r o u x v i f . D'autres ont le pe
lage gris-jaune, m a r q u é de b r u n c l a i r ; i l en est 
de c o m p l è t e m e n t roux , mais, sur toutes ces va
r i é t é s , le bout d u museau et les l èv res sont pres
que tou jour s blancs ou gr i s -c la i r . Les dents i n 
cisives sont fortes (fig. 84) . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le COypOU ha
bite une grande part ie de la zone t e m p é r é e de 
l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . On le t rouve dans tous 
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les pays au sud du t rop ique . I l est c o m m u n dans 
tou te la Plata, à Buenos-Ayres, dans le C h i l i 
cent ra l . Son aire de dispersion s ' é t e n d depuis 
l ' océan At lan t ique j u s q u ' à l ' o c é a n Pacif ique, en 
traversant la c h a î n e des Andes, et d u 24° au 43° 
de la t i tude australe. I l manque au P é r o u et dans 
la Terre-de-feu. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s 
Rengger, i l f r é q u e n t e les bords des lacs et des 
fleuves, et de p r é f é r e n c e les eaux t ranqui l les , o ù 
les plantes aquatiques f o r m e n t , à la surface de 
l 'eau, une couche capable de le por ter . 

Les coypous vivent par paires. Chaque paire se 
creuse au bord de l 'eau u n te r r i e r de 4 m è t r e à 
l m , 2 0 de profondeur , et de 50 à 65 cent, de d ia
m è t r e , dans lequel ces animaux passent la n u i t 
et une part ie du j o u r . C'est là aussi que la f e 
mel le met bas. 

Le coypou nage à mervei l le , mais c'est u n mau
vais p longeur ; sur terre, i l a des mouvements 
lents; ses pattes sont si courtes, que son ventre tou
che presque le sol . I l ne va à terre que pour 
passer d 'un fleuve dans u n autre. E n cas de dan
ger, i l saute à l 'eau et plonge ; le poursu i t -on , i l 
se r é f u g i e dans son te r r ie r . Son inte l l igence est 
peu d é v e l o p p é e , et i l est hab i tue l lement t r è s -
c r a in t i f et m é f i a n t . 

On ne c o n n a î t r i en de pos i t i f sur sa repro
d u c t i o n ; o n sait seulement que la femel le a une 
p o r t é e de quatre à six petits, que ceux-c i crois
sent t r è s - r a p i d e m e n t et accompagnent la m è r e 
dans ses excursions. U n ancien natural is te ra
conte que l ' on peut dresser les jeunes coypous à 
p ê c h e r i e s poissons ; mais cela p a r a î t ê t r e une er
reur : i l confondai t le coypou avec la lou t re , car, 
chez les colons espagnols, ces deux an imaux por
tent le m ê m e n o m de nutria. 

Chasse. — On chasse le coypou aux environs 
de Buenos-Ayres avec des chiens d r e s s é s à le 
poursuivre dans l 'eau, à l 'amener sous le f u s i l 
d u chasseur, ou à l 'at taquer et le prendre m a l g r é 
sa d é f e n s e vigoureuse. D'autres fois , on é t a b l i t 
des trappes dans les endroits o ù i l se t ien t de p r é 
f é r e n c e , no tamment à l ' e n t r é e de son te r r ie r . A u 
Paraguay, on ne chasse le coypou que quand on 
le rencontre par hasard. I l est d i f f i c i l e d 'ai l leurs 
de l 'approcher ; au moindre b ru i t , i l s 'enfui t et 
se cache, et i l est rare qu 'on le tue du p remie r 
coup de f eu . Sa f o u r r u r e épa i s se a r r ê t e le p l o m b , 
et, b l e s s é , le coypou peut encore se sauver. Est- i l 
f r a p p é à la t ê t e , i l tombe au f o n d de Teau comme 
une masse, et si le chasseur n'a pas u n bon chien, 
i l est pe rdu pour l u i . 

C a p t i v i t é . — E n cap t i v i t é , le coypou ne pe rd pas 

sa t i m i d i t é . I l apprend cependant peu à peu à con
n a î t r e son m a î t r e . Pr is â g é , i l se mont re fur ieux, 
cherche à m o r d r e , refuse tou te nour r i tu re , et 
ne peut pas ê t r e c o n s e r v é longtemps. Néanmoins , 
dans ces d e r n i è r e s a n n é e s , on en a a m e n é en Eu
rope : i l y en a t ou jou r s a u Ja rd in zoologique 
de Londres . 

« L e castor des marais , d i t W o o d , est un ani
ma l v i f et agile, t r è s - i n t é r e s s a n t à observer. I l 
nage aussi b i en que le castor en s'aidant seule
men t des pattes de d e r r i è r e . Les pattes de devant 
sont pour l u i des mains don t i l se sert habile
ment . 

« J 'ai souvent a s s i s t é aux j e u x des coypous et 
me suis beaucoup a m u s é de les vo i r nager à tra
vers l eu r domaine , examiner attentivement ce 
qu ' i l s t rouven t de nouveau. Je t te- t -on de l'herbe 
dans leur bassin, i ls la p rennent dans leurs pattes 
de devant, la secouent pour d é b a r r a s s e r les ra
cines de la ter re q u i y a d h è r e , l a lavent dans 
l 'eau, et cela si b i en , qu 'une laveuse de profes
sion ne f e ra i t pas m i e u x . » 

Usages e t p r o d u i t s . — C'est principalement 
pour en avoir la peau que Ton chasse le coypou. 
Le duvet sert à fa i re des chapeaux de t r ès -bonne 
q u a l i t é , que l 'on paye t r è s - c h e r . A la f i n du siècle 
dernier , une peau de coypou se vendait à Buenos-
Ayres deux r é a u x , c ' e s t - à - d i r e plus de deux francs 
de notre monnaie ; mais , depuis, cette valeur a 
a u g m e n t é , quoique chaque a n n é e on exporte 
en Europe des m i l l i e r s de ces peaux, connues 
sous le n o m de Racoonda nutria, ou lou t re d 'Amé
r i q u e . Jusqu 'en 4823, 45 à 20,000 peaux entraient 
chaque a n n é e dans le commerce . E n 1827, d'a
p r è s les r e l e v é s of f ic ie l s de la douane de Buenos-
Ayres , la seule province d 'Ent re-Rios en fourni t 
300,000, et l ' expor t a t ion depuis ne f i t qu'aug
mente r ; en 4830, on en e x p é d i a 50,000 en A n 
gleterre, provenant des marais aux environs de 
Buenos-Ayres et de Montevideo . Le coypou subit 
le sort d u v é r i t a b l e castor : peu à peu, i l diminua, 
et, a u j o u r d ' h u i , i l f au t en quelque sorte le proté
ger aux environs de Buenos-Ayres, pour le pré
server d 'une des t ruc t ion c o m p l è t e . 

Sa chai r blanche, succulente, est m a n g é e dans 
quelques l oca l i t é s par les i n d i g è n e s ; en d'autres 
endroits , on la d é d a i g n e . Dans les pays catho
l iques, on la sert, en c a r ê m e , en guise de chair 
de poisson. 

Les pêcheurs des îles Chiloê parlent d'une 
autre e s p è c e de nutria, q u i se t rouve non dans 
Teau, mais dans les petits bras de m e r , dans les 
baies et dans les canaux, p r inc ipa lemen t au sud 
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Fig. 85. L'Aulac^de Swinderien. 

des î les C h i l o ë . Cet an imal n 'habi tera i t que l 'eau 
sa lée ; i l se n o u r r i r a i t non-seulement de plantes 
aquatiques, mais encofB d 'animaux mar ins , de 
toute e s p è c e de mollusques. Mais, j u s q u ' à p r é 
sent, les naturalistes n 'on t p u se p rocurer a u 
cune peau de cette e s p è c e de nu t r i a , et sur tout 
aucune peau p r é p a r é e scient i f iquement . On ne 
peut donc d é t e r m i n e r j u s q u ' i c i la place qu'elle 
do i t occuper. 

LES AULACODES — AULACODUS 

Die Borstenferkel, 

Caractères. — Nous terminerons la famille 
des c t é n o m y d é s par u n pe t i t genre q u i p a r a î t 
f a i re la t r ans i t ion des coypous aux p o r c s - é p i c s , 
et q u i a pour c a r a c t è r e s u n corps r a m a s s é et v i 
goureux ; une t ê t e pet i te ; u n museau cour t et 
la rge ; des oreilles en demi-cercle , nues ; une 
queue velue ; des jambes courtes ; quatre doigts 
a r m é s d'ongles fo r t s , r e c o u r b é s en f a u c i l l e ; u n 
pouce rud imen ta i r e aux pieds de devant, p o u r v u 
d 'un ongle p l a t ; des incisives s u p é r i e u r e s m a r 
q u é e s à la face a n t é r i e u r e de t ro is sillons p r o 
fonds ; des molaires à peu p r è s é g a l e s en gran

deur, quadrangulaires , les s u p é r i e u r e s c r e u s é e s 
de deux sillons profonds à la face externe, les 
i n f é r i e u r e s o f f r a n t l a m ê m e disposi t ion, mais à 
la face in terne . 

L'AULACODE SWINDERIEN — AVLACODVS 
SWINDERANUS. 

Der Borstenferkel, The Ground Pig. 

Caractères. — Cette espèce, la seule connue, 
a le por t d u coypou, et mesure 77 cent. , sur les
quels 22 appart iennent à la queue. T o u t son 
corps, sur tout le dos, est recouvert d 'une f o u r 
ru r e à piquants lisses, a n n e l é s aux parties su
p é r i e u r e s , à pointe f lex ib le , et rappelant beau
coup les piquants d u p o r c - é p i c . On peut d i r e 
q u ' i l le remplace dans l ' anc ien monde . Chez les 
jeunes an imaux, les poils sont j a u n â t r e s , à an
neaux b r u n f o n c é ; chez les v i eux , i ls sont gr is -
n o i r à la racine , b runs au m i l i e u , noi rs au bou t , 
souvent m a r q u é s aussi d'anneaux brun- jaune . 
L e m e n t o n et la l è v r e s u p é r i e u r e sont b l a n c h â 
t r es ; la po i t r ine est jaune sale ; le ventre b r u n -
jaune , m o u c h e t é de gris b r u n ; les oreil les sont 
couvertes de poils blanc j a u n â t r e ; et les mous ta 
ches sont en par t ie blanches, en par t ie noi res . 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l , 
que Ton t rouve dans les plaines s è c h e s d u sud de 
l ' A f r i q u e , par exemple sur la c ô t e de Sierra-
Leone, o ù les Anglais le connaissent sous le n o m 
de Ground-pig, semble remplacer le coypou dans 
l 'ancien cont inent . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne c o n 
n a î t presque r i en de ses habitudes. On sait seule

men t q u ' i l ne creuse pas de t e r r i e r , et se fai t un 
n i d avec de la pai l le dans l 'herbe et dans le sable; 
q u ' i l p é n è t r e dans les plantat ions de bambous ou 
de cannes à sucre, et y cause de grands dégâ t s . I l 
a ime beaucoup les gousses souterraines de cassada 
etd'arachis hypogœa, et recherche aussi les patates. 

Sa cha i r est tendre et de b o n g o û t , aussi le 
chasse-t-on avec ardeur . 

L E S H Y S T R I C I D E S — HYSTR1CES. 

Die Stachelschweine. 

C a r a c t è r e s . — L a f a m i l l e des h y s t r i c i d é s r en 
fe rme des rongeurs grands et lourds , dont la pa
r e n t é se r e c o n n a î t de suite à la p r é s e n c e des p i 
quants. A par t cela, i ls p r é s e n t e n t de grandes 
d i f f é r e n c e s , et i l est d i f f i c i l e de donner une des
c r i p t i o n de la f a m i l l e . 

On peut cependant leur assigner c o m m e ca
r a c t è r e s communs : u n corps r a m a s s é , u n cou 
cour t , une t ê t e épa i s se ; une queue courte o u al
l o n g é e et prenante ; des pattes d ' é g a l e longueur , 
à quatre o u c i n q doigts, a r m é s d'ongles for te 
m e n t r e c o u r b é s , à plante large ; des yeux et des 
oreilles pe t i t s ; u n museau cour t , ob tus ; une 
l èv re s u p é r i e u r e fendue. Les piquants varient 
beaucoup en longueur et en v o l u m e . Us sont m ê 
lés à u n rare duvet , ou à de longs poils soyeux, 
q u i peuvent les r ecouvr i r c o m p l è t e m e n t , et ont 
une couleur vive. 

Les incisives sont lisses ou s i l l o n n é e s sur 
leur face a n t é r i e u r e ; les molaires sont d ' é 
gale grandeur , avec des pl is d ' é m a i l . 

L a colonne v e r t é b r a l e comprend sept v e r t è b r e s 
cervicales, douze o u treize dorsales, c i n q l o m 
baires, t ro is ou quatre s a c r é e s , douze ou treize 
caudales. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les hys-
t r i c i d é s sont propres aux r é g i o n s chaudes et 
t e m p é r é e s de l 'ancien et d u nouveau monde : 
i c i v ivent les e s p è c e s grimpeuses, à queue l o n 
gue ; là se t rouvent les e s p è c e s terrestres, à queue 
cour te . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les hys t r i -
c i d é s sont tous des an imaux nocturnes, pares
seux dans tous leurs mouvements , à sens obtus, 
à in te l l igence peu d é v e l o p p é e . Les e s p è c e s de 
l 'ancien con t inen t v ivent sur le sol , habi tent les 
steppes et se creusent des t e r r i e r s ; celles d u n o u 
veau con t inen t sont arboricoles , f r é q u e n t e n t par 
c o n s é q u e n t les f o r ê t s , et se logent au m i l i e u des 
branches ou dans le creux d ' u n t ronc d 'arbre . 

Les h y s t r i c i d é s ne sont n u l l e m e n t sociables. Ce 
n'est qu ' au m o m e n t d u r u t qu ' i l s f o r m e n t de pe
tites bandes, mais pour que lque temps seulement. 
T o u t le reste de l ' a n n é e i l s v ivent solitaires. 

Leurs mouvements sont t r è s - l e n t s , paresseux ; 
les e s p è c e s arboricoles , su r tou t , restent des heu
res, des j ou r s entiers, i m m o b i l e s dans la même 
pos i t ion . Ce n'est pas à d i r e p o u r cela qu ' i l s soient 
incapables de se m o u v o i r avec vitesse : quand la 
n u i t est t o m b é e , que l ' a n i m a l est c o m p l è t e m e n t 
éve i l l é , les uns t r o t t e n t rap idement , les autres 
g r i m p e n t dans les branches assez agilement, 
quo ique moins b ien que les é c u r e u i l s . Les hystri
c i d é s terrestres savent creuser à merve i l l e , même 
dans les sols les plus durs . 

L 'odora t p a r a î t ê t r e l eu r sens le plus parfait; 
comme chez tous les g r impeu r s , le toucher est 
assez d é v e l o p p é ; la vue et l ' o u ï e sont faibles. Ils 
sont c ra in t i f s au plus hau t p o i n t ; t ou t animal 
leur inspire, de la f r a y e u r . E n cas de danger, ils 
cherchent à se rendre effrayants en grondant et 
en h é r i s s a n t leurs p iquants . Us sont sots, ou
b l i eux , n u l l e m e n t inven t i f s , m é c h a n t s et co
l è r e s . Us ne l i e n t a m i t i é n i avec leurs semblables 
n i avec d'autres a n i m a u x . Une f r iandise suffit 
pour je te r de la b r o u i l l e ent re le m â l e et la fe
mel le . Jamais o n ne v o i t deux h y s t r i c i d é s jouer 
ensemble, ou v ivre seulement en bons rapports 
l ' u n à c ô t é de l ' au t re . Chacun va son chemin, 
sans s ' i n q u i é t e r de son vois in ; au plus se couche-
l - i l p r è s de l u i pour d o r m i r . Jamais les hystr i
c idés ne s 'habi tuent à l ' h o m m e q u i les soigne en 
c a p t i v i t é ; i ls ne savent pas r e c o n n a î t r e leur gar
dien. L e u r vo ix consiste en de sourds grogne
ments , des ronf lements , de faibles g é m i s s e m e n t s , 
u n p iau lement d i f f i c i l e à d é c r i r e ; une e s p è c e ce
pendant c r ie assez f o r t e m e n t . 

Les h y s t r i c i d é s se nourr issent de substances 
v é g é t a l e s de toute e s p è c e , de f r u i t s aussi b ien que 
de racines. I l s po r t en t l eu r n o u r r i t u r e à ia 
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bouche avec leurs pattes de devant, o u bien la 
main t iennent à terre pendant qu ' i l s mangent . 
Presque tous paraissent pouvo i r se passer d'eau 
pendant longtemps ; la r o s é e des feui l les qu ' i l s 
mangent semble l eu r suf f i re . 

Ce n'est que dans ces derniers temps que l ' on 
a o b s e r v é leur mode de r ep roduc t ion . La f e 
mel le a une gestation de sept à neuf semai
nes; le n o m b r e des petits d 'une seule p o r t é e 
var ie de u n à quat re . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les h y s t r i c i d é s sont 
p o u r l ' homm e d'une impor tance t r è s - f a i b l e . 
Cependant on mange l eu r chair , et leurs piquants 
servent à divers usages. Les e s p è c e s terrestres 
sont souvent nuisibles dans les champs et les 
j a rd ins o ù elles construisent leurs te r r ie rs . 

Les e s p è c e s grimpeuses causent beaucoup de 
m a l aux arbres, et ne sont d 'aucune u t i l i t é . Mais 
dans les riches c o n t r é e s t ropicales, ces an imaux 
ne peuvent ê t r e r e g a r d é s c o m m e t r è s - n u i s i b l e s . 

On connaît environ une douzaine d'espèces 
d ' h y s t r i c i d é s . Elles peuvent ê t r e r a n g é e s dans 
deux grandes t r ibus , r en fe rman t chacune p l u 
sieurs genres. 

1° LES HYSTRICIDES GRIMPEURS. 

Die Kletterstachelschweine. 

Les hystricidés grimpeurs sont les plus élancés 
de l a f a m i l l e ; i ls on t une longue queue pre-

BREHM. 

nante, et hab i ten t tous l ' A m é r i q u e centrale et 
l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

LES SPH1GGURES — SPHIGGURUS. 

Die Greifstachlern, 

Caractères. — Ce premier genre, le plus 
r i che en e s p è c e s , r en fe rme les h y s t r i c i d é s chez 
lesquels les piquants sont moins abondants que 
les poi ls , et manquent c o m p l è t e m e n t sous la 
gorge, à la po i t r ine et au ventre . 

LE SPHIGGURE MEXICAIN 
MEXICANUS. 

SPHIGGURUS 

Der mexicanische Greifstachler. 

J'ai eu occasion d'observer en vie cette espèce, 
une des plus belles d u genre, et m o n a m i Z i m -
m e r m a n n en a f a i t u n dessin si exact que j e vais 
le prendre comme type de ma descr ip t ion . 

C a r a c t è r e s . — L ' a n i m a l (fig. 86) a envi ron u n 
m è t r e de l o n g , sur lequel 30 cent, appart iennent à 
la queue. Les poils sont luisants, é p a i s , mous, un 
peu c r é p u s , et recouvrent presque c o m p l è t e m e n t 
les p iquants . Ceux-ci se t rouvent sur t o u t le 
co rps , sauf à la par t ie i n f é r i e u r e , à la face 
in te rne des pattes, sur le museau et la m o i t i é 
t e rmina le de la queue , q u i est nue à la face 
s u p é r i e u r e , et couverte de soies noires à la face 
i n f é r i e u r e , jaunes aux faces l a t é r a l e s . L a gorge 
por te encore quelques piquants q u i l u i f o r m e n t 

I I — 124 
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comme u n c o l l i e r ; sur les jambes, i ls ne descen
dent pas au-dessous du coude ou d u genou. L e 
pelage p a r a î t n o i r , les poils en sont bruns ou gris 
c l a i r à la racine, d 'un no i r f o n c é à la poin te . Les 
moustaches sont longues, les bras et lès cuisses 
por ten t quelques longs poils raides. Les piquants 
sont d ' un jaune soufre, avec la pointe noi re ; ils 
sont t r è s - m i n c e s à la racine, puis plus, é p a i s , et 
s'amincissent subi tement en pointe à l ' e x t r é m i t é . 
I ls sont lisses en leur m i l i e u ; leur poin te est 
a c é r é e , en h a m e ç o n , et d i r i g é e en a r r i è r e . I l s 
sont t r è s - s e r r é s au tour des yeux et des oreil les 
o ù i ls masquent c o m p l è t e m e n t les poi ls , mais 
ils y ont moins de longueur que sur le reste du 
corps, et leur couleur est plus claire . Les p i -
'quants les plus longs sont ceux d u dos. L ' œ i l est 
fo r t emen t b o m b é , sai l lant , et assez semblable à 
une p e r l e ; l ' i r i s en est b r u n cla i r , la pup i l l e a 
t o u t au plus le vo lume d'une t ê t e d ' é p i n g l e 
a l l o n g é e . Tant que l ' an ima l est t r anqu i l l e , on 
n ' a p e r ç o i t g u è r e d'autres piquants que ceux q u i 
entourent l 'œi l et l ' o re i l l e ; son pelage p a r a î t ê t r e 
m o u et lisse. Mais, quand i l est en c o l è r e , i l 
h é r i s s e ses poils é p i n e u x , et on les sent lo r squ 'on 
passe la m a i n sur son dos. Ces piquants sont peu 
i m p l a n t é s dans la peau; i ls t omben t au mo ind re 
a t touchement , et on les e n l è v e - p a r douzaines 
en p romenan t seulement la m a i n sur l ' an ima l . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e , 
comme son n o m l ' i nd ique , habite le Mexique . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Nous m a n 
quons de renseignements sur le genre de vie du 
sphiggure m e x i c a i n en l i b e r t é . Nous connaissons 
u n peu m i e u x ce lu i d ' u n de ses c o n g é n è r e s , le 
cuiy des Guaranas, q u i a é t é d é c r i t par d 'Azara , 
Rengger, le pr ince de W i e d et Burmeis te r . L e 
c u i y ou couiy , que l ' on t rouve dans t o u t le B r é s i l 
et les pays environnants , j u squ ' au Paraguay, sans 
q u ' i l soit c o m m u n nu l l e part , habi te sur tout 
dans les grandes f o r ê t s et les l ieux couverts de 
broussailles. I l v i t à peu p r è s seul toute l ' a n n é e 
dans le canton q u ' i l s'est choisi ; f a i t sa de
meure des arbres ; se repose le j o u r , e n r o u l é 
sur l u i - m ê m e , à la b i f u r c a t i o n de deux branches , 
et r ô d e la n u i t . I l g r impe len tement , avec p r u 
dence, mais avec s é c u r i t é . Son a t t i tude sur les 
arbres est p a r t i c u l i è r e . I l s'assied sur les pattes 
de d e r r i è r e , rapproche de celles-ci celles de de
vant et souvent les re tourne , de tel le f a ç o n 
qu'elles appuient sur le dos de la m a i n . I l por te 
la t ê t e d ro i te , r e l e v é e en a r r i è r e , la queue é t e n 
due, mais u n p e u r e t r o u s s é e d u bou t .D 'o rd ina i r e , 
i l s 'af fermit dans sa posi t ion en enroulant cet 
organe autour d 'une branche. I l peut cependant, 

sans cela, se t en i r sur les branches les plus 
é t r o i t e s . Pour g r i m p e r , i l appu ie fo r t emen t contre 
la branche la plante charnue de ses pieds, et la 
saisit avec la paume des mains . L e j o u r , i l ne se 
meu t que si o n le d é r a n g e . L e met-on dans un 
l i eu d é c o u v e r t , i l c o u r t en chancelant j u s q u ' à 
l ' a rbre le plus v o i s i n , y g r i m p e , chois i t parmi 
les b f à h c h e s une place b i en o m b r a g é e , s'y cache 
et c o m m e n c é à manger . P o u r passer d'une 
branche à l ' aut re , i l se c ramponne avec sa queue 
et ses p a t ï é s d ê d e r r i è r e , é t e n d son corps horizon
ta lement , et cherche à a t te indre avec ses pattes 
de devant la branche q u ' i l a en vue. I l peut rester 
plusieurs minutes dans cette pos i t ion fatigante, 
et d i r ige r son corps à d ro i t e et à gauche. A - t - i l 
saisi la branche avec ses membres a n t é r i e u r s , i l 
l â c h e d 'abord ses pattes de d e r r i è r e , puis sa 
queue, se balance e n t r a î n é par son propre 
poids, ar r ive au-dessous de la branche, que ses 
mains on t saisie, la p r e n d avec sa queue, puis 
avec ses pattes de d e r r i è r e et se m e t à gr imper. 
Rengger c r o i t que sa queue ne l u i sert que 
quand i l descend des arbres ; cela est en contra
d i c t i o n avec mes propres observations. 

L e sphiggure cou iy se n o u r r i t de f r u i t s , de 
bourgeons, de feui l les , de f leurs , de racines; i l 
por te sa n o u r r i t u r e à sa bouche avec ses pattes 
de devant. Not re sph iggure d u Mexique mange 

l ' é c o r c e des jeunes pousses, à c o n d i t i o n de pou
vo i r les choisir l u i - m ê m e . Dans sa cage, nous l u i 
donnons des carottes, des pommes de terre, du 
r i z , du p a i n tendre . E n A m é r i q u e , o n le nourrir 
de bananes. 

Rengger d i t que, pendant l ' h ive r , m â l e et 
femel le se r é u n i s s e n t et v iven t quelque temps 
ensemble. A u commencemen t de l 'h iver , c'est-
à -d i r e au commencemen t d 'oc tobre , la femelle 
me t bas u n ou deux pet i ts . D 'Azara d i s s é q u a une 
femel le pleine, et ne t rouva q u ' u n pet i t , dé jà 
couver t de p iquants . Je ne puis r i e n d i re de plus 
au suje t de la r e p r o d u c t i o n de ces an imaux . 

Chasse. — L e cou iy n 'a r i e n d 'a t t rayant ; les 
habitants d u Paraguay ne le p rennen t et ne l 'élè-
vent que t r è s - r a r e m e n t . I l s l u i f o n t par contre 
une chasse à out rance . Les sauvages mangent sa 
c h a i r ; mais son odeur d é s a g r é a b l e en f a i t u n mets 
repoussant pour les E u r o p é e n s . Ceux-ci n é a n 
moins le poursu iven t , c o m m e on p o u r s u i t chez 
nous le h é r i s s o n . Peu de temps a p r è s son a r r ivée 
à Rio-de-Janei ro , B u r m e i s t e r r e ç u t u n couiy 
v ivant , q u i , suivant l 'habi tude d u pays, avait é té 
a t t a c h é sur u n b i l l o t et a s s o m m é à coups de 
b â t o n : à peine pouva i t - i l marche r l o r s q u ' i l l 'eut 
d é t a c h é . Plus t a rd , i l en v i t u n m o r t a u p r è s d 'un 
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chemin ; i l avait probablement aussi é t é v i c t ime 
de la c r u a u t é huma ine . L a chasse de cet a n i m a l 
inof fens i f ne r é c l a m e aucun courage ; on le tue , 
quand i l est sur les arbres ; à t e r r e , on l 'assomme à 
coups de b â t o n . Les chiens le h a ï s s e n t au tan t que 
le h é r i s s o n , mais souvent l eu r ant ipa th ie , leur 
est funeste. Les p iquants d u c o u i y , - - g ^ j q les 
chiens por ten t les dents sur l u i , ^ r e s t e l ^ ^ c h é s 
dans l eu r gueule , et leur c a u s e n f , ^ ^ | a g i â m m a -

t ions douloureuses. »... i S | | p l ^ i # ^ 
C a p t i v i t é . — L e s habitudes du co i i jy "en capt i 

vi té sont assez b ien connues1. Je ne saurais mieux 
faire que de rapporter d 'abord ce qu'en a éc r i t 
d 'Azara (1). ' ^ J g j g ^ 

« Je l â c h a i dans m o n appartement, d i t c*| j u d i 
c ieux observateur, u n couiy adulte qu'on^avait 
pr is , et j e l ' a i g a r d é u n an sans l u i donner d'eau, 
parce q u ' i l ne bo i t pas. É t a n t e f f r a y é , le couiy 
cour t avec toute sa vitesse, et u n h o m m e peut 
alors l 'a t te indre de son pas ordinai re , parce q u ' i l 
ne sait pas galoper. I l s'appuie sur le t a lon , et 
alors les pointes des quatre pieds f o n t u n angle 
de quarante-cinq d e g r é s en dehors, et i l marche 
sans p l i e r les ar t iculat ions des boulets, comme 
si elles n 'avaient po in t de j e u . 

« Toutes ses actions ont le c a r a c t è r e de la l e n 
teur. Son g o û t s é d e n t a i r e est p o u s s é si l o i n , q u ' i l 
passe quelquefois v ingt-quatre et quarante-hui t 
heures sans changer de l i e u , n i m ê m e de pos
ture . I l ne se meu t jamais que pour manger, et 
c'est c o m m u n é m e n t vers neuf heures d u m a t i n 
et à quatre heures de l ' a p r è s - m i d i ; car j e ne l ' a i 
v u se remuer qu 'une seule fois à la c l a r t é de la 
lune , et une autre fois à celle d 'une l u m i è r e a r t i 
ficielle. Les premiers j o u r s , i l g r i m p a i t par tout , 
et i l se m e t t a i t sur la p o m m e ou sur le dos d'une 
chaise, et j amais sur r i en de p l a t ; mais ayant 
m o n t é u n j o u r sur la f e n ê t r e , et s ' é t a n t p l a c é sur 
le bo rd d u vole t , i l ne chercha pas depuis une 
autre place. I l y passait, sans plus de mouve
men t qu 'une statue, t o u t le temps q u ' i l n ' em
ployai t pas à manger, et i l y é t a i t dans une pos
ture é t r a n g e , parce que, sans se t en i r n i par les 
pattes de devant, n i par la queue, et s 'attachant 
seulement par les pieds de d e r r i è r e , i l p l a ç a i t 
son Corps dans une s i tuat ion plus v o û t é e que 
celle d u l a p i n . I l avait les pattes de devant jo in tes , 
pendantes, touchant presque celles de d e r r i è r e , 
et son museau baisait presque ces d e r n i è r e s . 
Q u o i q u ' i l e n t r â t d u monde et qu 'on p a r l â t , i l ne 
regardai t pas, et ne se d é r a n g e a i t pas d ' un fil 
j u s q u ' à l 'heure de descendre p o u r manger . 

(1) D'Azara, Essais sur l'hist. nat. des quadrupèdes de la 
province du Paraguay, trad. Paris, 1801, t. I I , p. 105. 

« U n j o u r , j e posai u n pe t i t ra t m o r t sur son 
chemin , et lorsqu 'en descendant p o u r p rendre 
son repas, i l v i n t à le rencontrer , i l eut à l ' ins tant 
beaucoup de peur, r e tourna et r emonta à son g î t e 
p r é c i p i t a m m e n t . I l faisai t t ou jou r s la m ê m e 
chose lorsque quelques oiseaux, p a r m i les p lus 
petits de ceux que j ' é l e v a i s , et q u i é t a i e n t appr i 
vo i sé s , s 'approchaient de l ' end ro i t o ù i l man
geait. 

« I l ne fit jamais aucun cas de la chair , et se 
nourrissai t depa in , de m a ï s , de manioc , d'herbes, 
de f leurs et de tous les f r u i t s ; mais i l en prenai t 
i n f i n i m e n t , peu, et a imai t à var ier , en mangeant 
de plusieurs choses d i f f é r e n t e s . J 'ai v u que lque
fois que, sans se soucier de ce que j e viens d ' i n 
diquer , i l mangeait avec d é l i c e s u n morceau de 
bois, de saule sec, et de la c i re vierge ; l o r squ 'on 
l u i donnai t une orange e n t i è r e , i l n ' y t oucha i t 
po in t . 

« Ce cou iy prenai t les a l iments avec ses dents, 
les é l eva i t et les soutenait a u s s i t ô t de ses deux 
pattes de devan t , comme l ' agout i ; mais i l 
ne m o r d i t jamais r i e n , ne fit jamais u n geste 
offensif , n i ne creusa. Pour fa i re ses ordures, i l 
attendait l 'heure de son d î n e r , et i l l u i é t a i t 
i n d i f f é r e n t que ses e x c r é m e n t s ou son u r i n e 
tombassent ou non sur sa n o u r r i t u r e . L a v é r i t é 
est que ses e x c r é m e n t s ne sentent pas mauvais ; 
ils sont solides, i n t e r rompus , et u n peu plus 
longs et plus rudes que ceux d u l a p i n . 

« L e sens le plus p e r f e c t i o n n é d u couiy est 
l 'odorat ; et j ' a i o b s e r v é plusieurs fois que l o r s 
qu 'on me servait m o n chocolat, ou que l ' o n en
t r a i t dans m a chambre avec des f leurs, i l é l a r g i s 
sait son museau p o u r les m i e u x sentir , et i l é t a i t 
f r a p p é de leur p a r f u m à plus de 15 pieds (envi
r o n 5 m è t r e s ) . E n l 'appelant par son n o m , i l 
tourna i t quelquefois la t ê t e ; et lorsque le f r o i d 
le t ou rmen ta i t , ou la f a i m , ou les puces, j ' a i en
t endu sa voix , q u i se bo rna i t à u n hé p r o l o n g é et 
si sourd, qu 'on l ' entendai t à peine. I l ne regar
dai t j amais aucun po in t d é t e r m i n é , et l ' o n aura i t 
d i t q u ' i l é t a i t p r i v é de la vue . I l se laissait t o u 
cher avec autant de f a c i l i t é que s ' i l n ' e û t é t é 
qu 'une p ie r re ; mais si l ' a t touchement l u i fa isai t 

quelque violence, i l h é r i s s a i t ses é p i n e s , sans se 
p l i e r n i f a i re de mouvements qu'avec sa peau, 
q u ' i l r e t i r a i t pou r relever ses piquants ; et i l en 
est peu q u i doutent qu'en se met tan t à percer , 
pour peu qu ' i l s soient e n t r é s , i ls ne con t inuen t 
à p é n é t r e r d ' e u x - m ê m e s j u s q u ' à p a s s e r à a pa r t i e 
o p p o s é e . On assure encore q u ' i l f a i t t omber le 
f r u i t d ' un a rb r e ; et qu 'en se r o u l a n t sur ce 
f r u i t , i l l ' empor te c l o u é à ses é p i n e s . Toutes ces 
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Fig. 87. Le Che'tomys sub-épineux 

choses sont autant de fables, et vo i c i un iquement 
ce q u i est r ée l : l o r squ ' i l h é r i s s e ses pointes pour 
sa d é f e n s e , i l en tombe quelques-unes, par la 
tension de la peau à laquel le elles sont peu a d h é 
rentes. I l a r r ive encore que si l ' on n 'arrache 
pas les é p i n e s q u ' i l a f i c h é e s , par exemple, aux 
chiens imprudents q u i le morden t , le lende
m a i n on vo i t ces é p i n e s plus e n f o n c é e s , non 
qu'elles le soient en effet , mais parce qu'elles 
paraissent l ' ê t r e à cause de l ' en f lu re de la par t ie 
p i q u é e . 

o J 'ai v u quelquefois les e x c r é m e n t s de l 'ya-
g o u a r i t é ( jaguar) rempl i s de piquants d u couiy , 
q u i sortent tels qu ' i l s sont e n t r é s , et sans s ' ê t r e 
a r r ê t é s dans aucun p o i n t . 

« E n h iver , q u i est i c i la saison des puces, m o n 
couiy é t a i t t r è s - t o u r m e n t é , et i l se gra t ta i t avec 
ses quatre pattes. » 

Je n ' a i que peu à a jouter à la descr ip t ion de 
cet ancien et fidèle natural is te . Mes observations 
concordent par fa i tement avec les siennes, et 
p lus encore avec celles de Burmeis te r . 

Not re sphiggure mex ica in é t a i t souvent tous 
les j ou r s assis t r a n q u i l l e m e n t dans sa cage. A u 
coucher d u s o l e i l , i l c o m m e n ç a i t l en tement 
à g r i m p e r t ou t au tour . Quand on le toucha i t , 

i l fa isai t entendre sa vo ix , consistant en u n piau
l ement semblable au g é m i s s e m e n t d ' un j eune 
ch ien . I l n ' a i m a i t pas à ê t r e t o u c h é , cependant, 
comme le d i t t r è s - b i e n Burme i s t e r , « i l ne cher
chai t jamais à f u i r ; i l laissait l ' ennemi a r r iver , 
se couchai t à ter re , h é r i s s a i t ses piquants , e t g r o 

gnai t quand on le t o u c h a i t . » I l ne fit aucune ten
ta t ive p o u r so r t i r de sa cage. Celui de Burmeister , 
quand o n l ' en fe rma i t pendant la n u i t , rongeait 
les parois de sa p r i son et s'y p ra t iqua i t une ouver
t u r e . I l est cur ieux que ce lu i qu'observa d'Azara 
ne buva i t pas d'eau ; le n ô t r e en r é c l a m a conti
nue l lement . D è s q u ' i l avait m a n g é , i l s'appro
chai t de son abreuvoi r , y p longea i t sa patte et la 
l é c h a i t ensuite . I l r é p a n d a i t une odeur particu
l i è r e t r è s - d é s a g r é a b l e . Bu rme i s t e r pense que 
cette odeur p rov ien t p lus des a l iments d é c o m p o 
sés et des ordures q u i se t r o u v e n t dans la cage, 
que d ' un p r o d u i t de s é c r é t i o n s p é c i a l ; mais je 
me suis par fa i tement conva incu que cette odeur 
é t a i t p ropre à l ' a n i m a l . 

Not re sphiggure é t a i t h o r r i b l e m e n t t o u r m e n t é 
par de peti ts poux b runs , o u par des insectes 
ressemblant aux p o u x . Ces parasites se mon
t r a i en t par m i l l i e r s en une place, su r tou t sur le 
museau; l ' a n i m a l ne pouva i t s'en d é b a r r a s s e r en 
les gra t tan t ; les poudres insecticides f u r e n t sans 
effe t . 

LES CHÉTOMYS — CEETOMYS. 

Caractères. — Les chétomys diffèrent des 
sphiggures par l eur c r â n e , q u i est t r è s - l a r g e 
et apla t i en dessous, et d o n t le cercle o rb i t a i r e est 
presque comple t . E n ou t r e , l e u r q u e u e , d 'un 
t iers moins longue que le reste d u corps, est 
couverte de soies courtes à la b a s e , é c a i l l e u s e et nue 
à la po in te . L e u r corps est couver t de piquants 
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courts et for t s , en avant ; longs, soyeux et mous 
en a r r i è r e . 

Le genre repose sur l ' e s p è c e suivante. 

LE CHÉTOMYS SUB-ÉPINEUX — CHETOMYS 
SUBSPINOSUS. 

Bas Borstenstachelschwein. 

Caractères.— La longueur totale de cet animal 
(fig. 87) est de 80 cent . , sur lesquels plus de 33 
appart iennent à la queue. La t ê t e , le c o u , les 
é p a u l e s , la par t ie a n t é r i e u r e d u dos, por tent des 
piquants courts, é p a i s , d 'un jaune p â l e ou d 'un 
gr i s clair ; puis ces piquants augmentent de l o n 
gueur, deviennent courbes, onduleux, et sont 
m a r q u é s al ternativement de blanc gris et de gris 
jaune . Sur les flancs, sur la part ie moyenne et 
p o s t é r i e u r e d u dos, i ls sont longs, minces, cour
b é s et couvrent e n t i è r e m e n t l ' an imal . La part ie 
s u p é r i e u r e et la racine de la queue por ten t des 
soies longues, ondoyantes ; l'anus est e n t o u r é de 
soies j a u n â t r e s ; le ventre et la face interne des 
membres sont couverts de soies épa i sses d 'un 
gris jaune luisant. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an imal , 
dont on ne c o n n a î t pas le genre de v ie , habite 
une grande part ie d u B r é s i l central et m é r i d i o n a l . 

LES COENDOUS — CERCOLABES. 

Caractères. — Leur corps est complètement 
couvert de piquants ; leur queue est longue et 
t r a î n a n t e ; leurs narines s 'ouvrent dans une 
sorte de tubercule p r o é m i n e n t , et leur c r â n e 
est t r è s - é l e v é dans la r é g i o n f ron ta l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a seule es
p è c e bien connue estpropre au nouveau cont inent . 

LE COENDOU A QUEUE PRENANTE — CERCOLABES 
PREHENSILIS. 

Der Cuandu. 

Caractères. — Cet animal a le port des espèces 
p r é c é d e n t e s , mais i l est plus grand et plus f o r t . 
I l a l m , l S cent, de long , la queue comptant pour 
50 cent. Les piquants commencent à la face et 
recouvrent tou t le t ronc , le dos et le ventre , les 
pattes jusqu ' aux mains et aux pieds, et la m o i t i é 
s u p é r i e u r e de la queue; i ls cachent c o m p l è t e 
m e n t les poi ls , q u i ne deviennent visibles que 
lo rsqu 'on les é c a r t e . Ces p iquants , f a ib lement 
i m p l a n t é s dans la peau, sont durs , fo r t s , presque 
a r r o n d i s , lisses, luisants , é t r o i t s à la rac ine , 
par tou t d ' un d i a m è t r e é g a l , a c é r é s et à pointe 
t r è s - f i n e . A u dos, ils on t une longueur d 'envi 

r o n 12 cent. ; i ls sont plus courts sur les flancs ; 
sous le ventre i ls se t r ans fo rmen t peu à peu en 
v é r i t a b l e s soies, q u i redeviennent p iquants à la 
par t ie i n f é r i e u r e de la queue. Les p iquants sont 
d ' un jaune c la i r , à pointe d 'un b r u n f o n c é . 
Les poils d u museau sont r o u x ; ceux d u reste 
d u coçps d 'un b r u n roux , e n t r e m ê l é s de quelques 
soies b l a n c h â t r e s . Les moustaches sont longues, 
t r è s - f o r t e s , d i s p o s é e s en bandes longi tud ina les 
et noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l 
habi te une grande part ie de l ' A m é r i q u e d u Sud 
et de l ' A m é r i q u e centrale ; i l est c o m m u n dans 
diverses loca l i t é s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne con
n a î t que t r è s - p e u les m œ u r s d u coendou. 
Comme les autres h y s t r i c i d é s g r impeurs , i l d o r t 
pendant le j o u r dans la c ime d ' un arbre ; la n u i t 
i l cou r t lentement , mais avec adresse, au m i l i e u 
des branches. I l se n o u r r i t de feui l les de toute 
e s p è c e . 

C a p t i v i t é . — Les coendous sont rares dans les 
collections e u r o p é e n n e s . Le Ja rd in zoologique de 
H a m b o u r g en p o s s è d e u n ; j ' e n ai v u u n autre à 
Londres . 

Je n ' a i j u s q u ' i c i p u t rouver aucune d i f f é r e n c e 
essentielle, quant aux habitudes, entre le coen
dou et les autres h y s t r i c i d é s g r impeurs . Son 
por t , ses mouvements sont les m ê m e s ; la seule 
chose que j ' a i c r u remarquer , c'est que no t re 
coendou ne do r t que ra rement dans les branches 
de l 'arbre q u i est dans sa cage ; i l se b l o t t i t sur 
la couche de f o i n qu 'on l u i a d o n n é e , et se glisse 
m ê m e dans le f o i n . Sa voix ressemble à celle d u 
sphiggure mexicain;el le est seulement u n peu plus 
fo r te . I l n 'a ime pas à ce qu 'on le touche, ne se sou
met pas comme ses c o n g é n è r e s , et cherche à ef
f rayer les personnes q u i s 'approchent, en mar 
chant sur elles. Lo r squ 'on l 'a saisi par la queue, i l 
n'essaye plus de se d é f e n d r e ; on peut le prendre 
dans les bras, le por te r , sans q u ' i l cherche j ama i s 
à mord re . Lor squ ' i l est en c o l è r e , i l h é r i s s e ses 
piquants de tous c ô t é s , et p a r a î t plus gros q u ' i l 
n'est ; en m ê m e t emps , sa couleur change, le 
jaune v i f d u m i l i e u des p iquants a p p a r a î t a lors . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les i n d i g è n e s es t iment 
la cha i r de cet a n i m a l , et emplo ien t ses p iquants 
à divers usages. 

P a r m i les Indiens , le coendou est l ' ob j e t 
de fables analogues à celles q u i , chez nous, on t 
cours sur le h é r i s s o n . Dans beaucoup de t r ibus , 
on emploie les piquants en m é d e c i n e ; on c r o i t 
qu ' i l s agissent comme des sangsues lo r squ 'on les 
enfonce dans la peau d 'un malade. 
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L E S U R S O N S — ERETEIZON. 

Die Baurmtachelschweine. 

Caractères. — Les ursons se distinguent par 
des formes massives, une queue cour te et n o n 
prenante. I ls ont une t ê t e é p a i s s e , ob tuse ; u n 
museau t r o n q u é ; des narines pet i tes , pourvues 
d'une valvule semi-lunaire et pouvant plus ou 
moins se f e r m e r ; quatre doigts aux pieds de 
devant , c i n q à ceux de d e r r i è r e , tous a r m é s 
de gr i f fes longues et fortes ; la plante des pieds 
nue, avec des plis c u t a n é s en r é s e a u . 

Une seule e s p è c e appart ient à ce genre. 

L'URSON COQUAU — ERETHIZON DORSJTUM. 

Der Urson. 

Caractères. — Cet animal (fig. 88), que les 
Indiens n o m m e n t Cauquau et les Esqu imaux 
Oustietouk, a t te int une longueur de 80 cent. , sur 
laquelle 19 seulement appart iennent à la queue. 

T o u t son corps est recouvert de poils é p a i s , 
q u i ont 10 cent, sur le dos, et q u i , au ventre et 
à la queue , se t rans forment en soies roides et 
piquantes; sur tou t le dos, et recouverts en 
grande par t ie par les poils et les soies, se t r o u 
vent des piquants , longs de 8 cent. L a couleur 
d u pelage est u n m é l a n g e de b r u n , de no i r et de 
blanc ; les poils de la l èv re s u p é r i e u r e sont b r u n -
jaune, ceux des joues et d u f r o n t d 'un b r u n cou
leur de cu i r , noirs et blancs ; les longs poi ls d u 
dos sont noirs o u blancs; ceux d u vent re , blancs 
à la rac ine , sont b runs à la base, et ceux de la 
queue sont d 'un blanc sale à la poin te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'u r son habite 
les f o r ê t s de l ' A m é r i q u e d u N o r d , depuis 67° de 
la t i tude b o r é a l e jusque vers la V i r g i n i e et le 
K e n t u c k y ; et du Labrador , jusqu 'aux montagnes 
Rocheuses. I l n'est pas rare à l 'ouest d u M i s s i s s i p î ; 
à Test, par contre , i l a é t é presque c o m p l è t e m e n t 
d é t r u i t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Gar twr igh t , 
A u d u b o n , B a c h m a n n , le pr ince de W i e d , ont 
d é c r i t les m œ u r s et les habitudes de l ' u r son . 

« De tous les m a m m i f è r e s de l ' A m é r i q u e d u 
N o r d , d i t A u d u b o n , l ' u rson est celui q u i f a i t 
preuve des p a r t i c u l a r i t é s les plus curieuses. 11 
est plus len t dans ses mouvements que tous les 
autres an imaux de sa classe. L a mouf fe t t e , toute 
maladroi te qu 'el le est, est, à cô t é de l u i , u n cou 
r e u r excel lent ; et, s ' i l n ' ava i t ses piquants pour 
se d é f e n d r e , i l deviendrai t rap idement la v i c t i m e 
d u g lou ton , d u l ynx , d u loup et d u p u m a . » 

G a r t w r i g h t a d é c r i t la vie de l 'u rson en l i b e r t é . 

aC'est, d i t - i l , u n g r i m p e u r exce l len t ; en hiver , 
i l ne descend probab lement à te r re q u ' a p r è s 
avoir c o m p l è t e m e n t d é p o u i l l é la c ime d 'un arbre 
de son é c o r c e . D 'o rd ina i r e , l 'u rson marche en 
l igne droi te ; r a rement i l passe devant un arbre 
sans s'y a r r ê t e r , à moins que l 'arbre ne soit trop 
v ieux. Les jeunes arbres sont ceux q u ' i l p r é f è r e , 
et, en h iver , un seul u r son en f a i t p é r i r des cen
taines. Aussi n 'est- i l pas d i f f i c i l e à t rouver ; les 
branches, d é p o u i l l é e s de leur é c o r c e , révè len t 
son passage au chasseur. » 

A u d u b o n d i t avoir t r a v e r s é des f o r ê t s dont 
tous les arbres avaient é t é a insi r o n g é s par les 
ursons ; o n aura i t d i t que le f e u y avait passé. 
Les ormes, les peupl iers , les sapins sont ceux qui 
souf f ren t le plus de ses attaques. Avec ses dents 
a i g u ë s i l e n l è v e l ' é c o r c e aussi ne t tement qu'on 
p o u r r a i t le fa i re avec u n couteau. On d i t qu ' i l 
commence par la c ime , puis d é p o u i l l e les bran
ches et en f in le t r o n c . 

Le p r ince de W i e d p r i t u n urson dans le 
Missour i s u p é r i e u r . « Quand nous nous en appro
c h â m e s , d i t - i l , i l h é r i s s a ses longs poi ls en avant, 
baissa la t ê t e p o u r la cacher, et se m i t en cercle. 
V o u l a i t - o n le toucher , i l se ramassait en boule ; 
l ' approchai t -on de t rop p r è s , i l agi ta i t sa queue 
et s 'enroulai t r ap idemen t sur l u i - m ê m e . Sa peau 
est m o l l e , m ince ; les p iquants y sont si faible
ment i m p l a n t é s qu ' au m o i n d r e attouchement. 
i ls vous restent e n f o n c é s dans l a m a i n . » 

I l semble que l ' u r son demeure tou jou r s dans 
u n cer ta in domaine ; o n peut ê t r e s û r de le ren
cont rer tous les j o u r s , et cela pendant des mois, 
dans le m ê m e t ronc d 'arbre creux, o ù i l é tabl i t 
sa couche. I l n'a pas de s o m m e i l h ive rna l , cepen
dant i l est p robable que pendant les plus grands 
f ro ids i l ne sort pas de sa re t ra i te . 

C'est dans u n t ronc d 'arbre ou dans une cre
vasse de rocher , qu 'en a v r i l ou en m a i , l 'on 
t rouve l e n i d de l 'u rson . I l a deux et plus rare
men t t rois o u quatre pe t i t s . D ' a p r è s le prince 
de W i e d , les Ind iens c ro ien t que la femel le n'a 
pas de mamelons et ne peut par c o n s é q u e n t pas 
al la i ter ses pe t i t s ; q u ' a u s s i t ô t a p r è s l eu r nais
sance, elle les é l o i g n e d 'elle et les obl ige à ronger 
les é c o r c e s . 

Chasse. — L ' u r s o n devient p lus rare de j o u r 
en j o u r . « Dans le Connec t icu t occ identa l , disait 
W i l l i a m Case à A u d u b o n , cet a n i m a l é t a i t encore 
te l lement c o m m u n , i l y a quelques a n n é e s , qu 'un 
chasseur pouva i t en tue r sept o u h u i t dans une 
seule a p r è s - m i d i , et cela à deux o u t rois mil les 
de la v i l l e ; a u j o u r d ' h u i , l ' on n 'en t r o u v e r a i t plus 
aucun . On les d é t r u i t d 'une m a n i è r e e f f rayante ; 
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'les chasseurs, sans doute, veulent se venger des 
blessures qu ' i l s f o n t à leurs chiens. 

Cet an ima l est si b ien a r m é que, l ' homme ex
c e p t é , i l a peu d'ennemis à cra indre . A u d u b o n 
avait u n l y n x d u Canada, q u i expia c h è r e m e n t 
une attaque contre l 'u rson . I l f u t sur le po in t 
d'en m o u r i r , toute sa t ê t e é t a i t e n f l a m m é e , sa 
bouche é t a i t pleine de p iquants . Ce natural iste 
en tendi t d i re b ien des fois que des chiens, des 
loups, m ê m e des jaguars avaient s u c c o m b é à de 
pareil les blessures. 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les ursons s 'habi
tuen t rap idement à la c a p t i v i t é . On les n o u r r i t 
d 'a l iments v é g é t a u x de tou te sorte et de pa in . 
Les laisse-t-on cour i r dans u n j a r d i n , i ls mon ten t 
sur les arbres, en rongent les feui l les et l ' é c o r c e . 

A u d u b o n a d o n n é sur l 'urson cap t i f les 
i n t é r e s s a n t s dé t a i l s que v o i c i . « Pendant six 
m o i s , nous avons c o n s e r v é un urson vivant , 
et nous avons eu plus d'une occasion de nous 

convaincre de l 'excellence de son a r m u r e . I l 
s ' é t a i t a p p r i v o i s é peu à peu, r a r e m e n t i l faisait 
usage de ses piquants, aussi pouvions-nous l u i 
donner de temps à autre u n peu de l i b e r t é et le 
laisser c i rcu le r dans le j a r d i n . I l nous connaissait; 
quand nous l 'appelions, en l u i tendant une 
p o m m e ou u n autre f r u i t , i l t o u r n a i t l en tement 
sa t ê t e de no t re c ô t é , nous r ega rda i t , a r r i v a i t à 
nous, prena i t le f r u i t de notre m a i n , se levait et 
le por ta i t avec les pattes à sa bouche . Souvent , 
quand i l t rouva i t la por te ouverte, i l en t ra i t dans 
la chambre , s 'approchait de nous, se f r o t t a i t à 
nos j ambes , nous regardai t avec des yeux sup-'' 
p l iants comme pour demander que lque f r i a n - -
d ise . E n vain cherchions-nous à le m e t t r e en 
c o l è r e : jamais i l ne fit contre nous usage de ses 
p iquants . I l en é t a i t aut rement si u n c h i e n s'ap
procha i t . A u s s i t ô t i l se met ta i t sur la d é f e n s i v e :" 
le museau b a i s s é , les piquants h é r i s s é s , agitant 
la queue, i l é t a i t p r ê t au combat . 
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o Dans le voisinage habi ta i t u n grand dogue, 
f o r t , v igoureux , quere l leur ; i l avait l 'habi tude 
de f r a n c h i r de temps à autre les palissades de 
notre enclos et de nous honorer de ses visites f o r t 
peu a g r é a b l e s . U n m a t i n , nous le v î m e s dans u n 
coin du j a r d i n se p r é c i p i t e r sur u n ob j e t ; c ' é t a i t 
sur no t r e urson, q u i s ' é t a i t e n f u i de sa cage. 
Celui-ci p r i t sa pos i t ion de combat , cela n ' a r r ê t a 
pas le ch ien , i l pensait sans doute n 'avoir pas 
affaire à plus t e r r ib le ennemi q u ' u n chat, et 
s ' é l a n c a l a gueule ouverte. A l ' instant , l ' u r son 
sembla doubler de t a i l l e ; i l regarda fixement 
son adversaire et l u i assena u n v igoureux coup 
de queue si b ien v isé , que le dogue perd i t cou
rage et poussa des cris de douleur . I l avait le 
museau , les nar ines , la langue couverts des 
piquants de son ennemi ; i l ne pouvai t f e rmer la 
gueule, et s 'enfui t a u s s i t ô t hors de l 'enclos. Cette 
l e ç o n l u i se rv i t ; r i en ne p u t plus l ' a t t i re r à 
l ' endroi t o ù i l avait é t é si c rue l lement c h â t i é . 
On l u i re t i ra i m m é d i a t e m e n t les piquants q u i 
é t a i e n t r e s t é s dans sa gueule , mais sa t ê t e resta 
en f l ée pendant quelques semaines, et i l f a l l u t 
plusieurs mois pour le g u é r i r c o m p l è t e m e n t . » 

A u d u b o n d i t encore que son urson ne se met ta i t 
en c o l è r e que quand on voula i t l ' é l o igne r d ' un ar
bre où i l avait l 'habi tude de g r i m p e r ; q u ' i l n'est 
pas d i f f i c i l e à en t re teni r ; mais que la chaleur l u i 
est insupportable. « A mesure que le p r in temps 
s ' avança i t , a joute- t - i l , nous nous c o n v a i n q u î m e s 
que notre malheureux urson n ' é t a i t pas f a i t pour 
les pays chauds. Par la chaleur, i l souf f ra i t tel le
m e n t que nous souhaitions son re tour dans les 
f o r ê t s d u Canada. T o u t le j o u r , i l é t a i t c o u c h é 
dans sa cage, g é m i s s a n t , sans mouvements ; i l 
pe rd i t l ' a p p é t i t , re fusa toute n o u r r i t u r e . Nous 
l ' a p p o r t â m e s e n f i n à son arbre f avor i , i l se m i t 
aus s i t ô t à en d é v o r e r l ' é c o r c e . Nous r e g a r d â m e s 
cela comme u n bon signe, mais le lendemain i l 
é t a i t m o r t . » 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens mangent 
avec plais ir la chair de l 'u rson , et les blancs eux-
m ê m e s ne la d é d a i g n e n t pas. I ls se servent de la 
f o u r r u r e , q u i est t r è s - m o l l e , a p r è s en avoir en
levé les piquants , pour orner leurs sacs, leurs 
bottes, etc. 

2° LES HYSTRICIDÉS TERRESTRES. 

Die erdbewohnenden Stachelschweine. 

Cette seconde tribu renferme les espèces d'hys-
t r i c i d é s q u i vivent sur le sol . 

C a r a c t è r e s . — I ls se d is t inguent des e s p è c e s 
grimpantes par leur queue, q u i n'est po in t pre

nante ; par des p iquants plus longs et plus for t s ; 
par des ongles fouisseurs robustes, et par quel
ques p a r t i c u l a r i t é s dans la d e n t i t i o n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ils habitent 
les pays chauds de l 'ancien monde . 

LES ATHÉRURES — ATHERURA. 

Die Quastenstachler. 

Caractères. — Les athérures péuvent passer 
pour les p lus parfai ts de cette t r i b u . I ls sont 
petits ; leurs oreilles sont courtes, nues ; ils ont 
quatre doigts et u n pouce rud imen ta i r e aux pat
tes de devant, c i n q doigts aux pattes de de r r i è r e ; 
une queue longue , en par t ie couverte d 'éca i l lés et 
t e r m i n é e par une tou f fe d'appendices c o r n é s qui ne 
s o n t n i p i q u a n t s , n i soies,ni poils ; on d i r a i t de petits 
morceaux de p a r c h e m i n d é c o u p é s par u n homme 
fantasque. I ls sont larges, lanc i formes , o f f ren t plu
sieurs é t r a n g l e m e n t s , i ls sont p l a c é s les uns à côté 
des autres, et d é p a s s e n t de beaucoup la queue. 
Les piquants q u i couvrent le dos et les flancs sont 
courts, mais a c é r é s , parfois m a r q u é s d 'un sillon 
m é d i a n et l o n g i t u d i n a l . En t r e eux, se trouvent 
des soies courtes et a i g u ë s , le ventre est couvert 
de poi ls . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On connaît 
diverses e s p è c e s de ce genre, q u i habitent Fer-
nando-Po, S i e r r a - L é o n e , Sumat ra et Java. 

L'ATHÉRURE AFRICAIN - ATHERURA AFRICANA 

Der afrikanische Quastenstachler. 

Caractères.—Cet animal (fig. 89) est élancé ; il 
est l o n g de 66 cent. , et sa queue fo rme à peu 
p r è s les deux t iers de cette longueur . Ses p i 
quants, m a r q u é s d 'un s i l lon l o n g i t u d i n a l , sont 
aigus et u n peu en h a m e ç o n . I ls sont d 'un blanc 
sale à la rac ine , le reste est d ' un b r u n d i f f i c i l e à 
d é c r i r e ; quelques-uns on t la po in te blanche. Ils 
von t en augmentan t de l ongueu r d'avant en ar
r i è r e , et mesurent à l ' é p a u l e env i ron 4 cent. 
et 8 à l ' a r r i è r e - t r a i n . L a t o u f f e t e rmina l e de la 
queue est d ' u n blanc j a u n â t r e . L e ventre est cou
vert d ' un pelage m o u et é p a i s , d ' un b r u n blan
c h â t r e . L e museau por te des moustaches t rès -
longues, brunes, à racine b lanche. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' e s p è c e ha
bite la c ô t e occidentale d ' A f r i q u e . 

C a p t i v i t é . — On ne c o n n a î t n u l l e m e n t les ha
bitudes de cet a n i m a l en l i b e r t é ; on peut n é a n 
moins conc lure , d ' a p r è s ce que l ' on voi t chez 
l ' an ima l capt i f , q u ' i l do i t avoir les m œ u r s du 

p o r c - é p i c p roprement d i t . J 'a i eu l 'occasion 
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de l 'observer longtemps et à plusieurs r e 
prises; i l f a i t une impression plus favorable 
que le p o r c - é p i c c o m m u n . Comme celui -c i , i l 
se c a c h é t o u t le j o u r et s'enfonce le plus souvent 
sous sa couche de f o i n . Quand la n u i t se f a i t , i l 
s 'évei l le et t ro t t ine rapidement dans son enclos. 
I l est leste et adroi t ; g r impe par-dessus les p ie r 
res et les autres objets qu i l ' a r r ê t e n t ; porte d 'or
dinaire la queue r e l e v é e , et é c a r t e ses piquants , 
de f a ç o n qu 'on a p e r ç o i t leur racine plus claire . 
Cela arrive sur tou t quand l ' an imal est en c o l è r e ; 
i l f a i t alors d u b r u i t avec la touf fe de sa queue. 

L ' a t h é r u r e s 'habitue à son gardien . I l s'ap
proche de ce lu i -c i quand i l l u i t end à manger, et 
l u i p r end d é l i c a t e m e n t la n o u r r i t u r e des mains . 

L e m â l e et la femel le paraissent s'aimer beau
coup. L e j o u r , i ls sont c o u c h é s l ' u n p r è s de l ' au 
t re ; le soir, i ls r ô d e n t ensemble, se net toient , se lè
chent mu tue l l emen t entre les piquants , que l ' u n 
é c a r t e pendant que l ' aut re y passe la langue ou la 
patte. Mais une f r iandise qu ' on leur donne suf f i t 
pou r t roub le r cette bonne h a r m o n i e ; nous avons 
m ê m e , dans pareil le circonstance, perdu u n m â l e 
que la femelle tua d 'un coup de dent à la t ê t e . 

Les a t h é r u r e s paraissent moins f u i r la l u 
m i è r e que les autres h y s t r i c i d é s . I l est v ra i de 
d i re qu ' i l s é v i t e n t le j o u r t rop v i f , leurs grands 
yeux paraissant en ê t r e douloureusement impres
s i o n n é s ; mais i ls se mon t r en t au c r é p u s c u l e , 
tandis que les autres ne le f o n t q u ' à la nu i t close. 

LES PORCS-ÉPICS — HYSTR1X. 

Die Stachelschweine, The Porcupines. 

Caractères. — Les vrais porcs-épics sont les 
BREHH. 

plus lourds an imaux de cette f a m i l l e . I ls sont f a 
c i l ement reconnaissables à l eur corps cour t , r a 
m a s s é ; à l eur t ê t e é p a i s s e , à museau obtus ; à 
leur cou robuste ; à leur queue cour te , couverte 
de piquants creux, en tuyaux de p l u m e ; à leurs 
piquants d u corps t r è s - d é v e l o p p é s . I l s on t les 
yeux ronds, petits ; la l èv r e s u p é r i e u r e l a rge ; les 
narines fendues. Leurs pieds on t la m ê m e orga
nisa t ion que dans le genre p r é c é d e n t . Les p i 
quants couvrent la m o i t i é ou les deux t iers pos
t é r i e u r s de leur corps ; l 'avant- t ra in est couvert 
de poils ou de soies, q u i , chez certaines e s p è 
ces, f o r m e n t une vraie c r i n i è r e . 

Quelques e s p è c e s n 'on t pas de c r i n i è r e , et l eu r 
nuque n'est couverte que de soies courtes, q u i 
vont peu à peu en s'accroissant et se t ransfor
man t en piquants aplatis, po in tus , m a r q u é s sur 
leur face externe d 'un s i l lon p r o f o n d . Plus en 
a r r i è r e , les piquants sont a r rondis , durs , solides, 
mais jamais i ls ne sont t r è s - l o n g s . Ces c a r a c t è 
res suf f i ra ien t d é j à p o u r les s é p a r e r des vrais 
p o r c s - é p i c s ; d 'autres c a r a c t è r e s v iennent en
core les- en dis t inguer , no tamment le n o m b r e 
des v e r t è b r e s . 

D ' a p r è s ces c a r a c t è r e s d i f f é r e n t i e l s , o n a ad
mis pour les porcs ép i e s deux divis ions. 

1° Les ACANTMONS, comprenant les espèces 
d é p o u r v u e s de c r i n i è r e et ayant pour type : 

L'ACANTHION DE JAVA — ACANTHION JAVA NICUM 

Dus javanische Stachelschwein. 

Caractères. — L'acanthion de Java {fig. 90), 
qu 'on vo i t assez souvent en Europe , est u n peu 

I I — 123 
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plus pe t i t que le p o r c - é p i c c o m m u n ou à c r ê t e ; 
i l a cependant une ta i l le assez for te ; i l est b r u n 
f o n c é , m a r q u é de blanc en a r r i è r e ; i l a les o re i l 
les assez longues, le bou t d u museau et les l è 
vres couverts de poi ls . Les piquants et les soies 
sont d ' un b r u n c h â t a i n f o n c é ; ceux de la par t ie 
p o s t é r i e u r e sont m a r q u é s de blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l habi te Java, 
Sumatra et B o r n é o . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e en c a p t i v i t é . 
— On c o n n a î t peu les m œ u r s de cet an ima l en 
l i b e r t é ; nous savons seulement qu'elles ne d i f 
f è r e n t g u è r e de celles du p o r c - é p i c c o m m u n . Si 
j ' e n fais l 'histoire,-c 'est parce qu 'on a pu le fa i re 
se reprodui re en c a p t i v i t é , no t ammen t au J a rd in 
zoologique de Cologne. Le d i rec teur de cet ad
mi rab le é t a b l i s s e m e n t , m o n a m i le docteur 
Bodinus , a eu la b o n t é de me c o m m u n i q u e r les 
dé t a i l s suivants r 

« Les acanthions de Java le c è d e n t de beau
coup en b e a u t é aux p o r c s - é p i c s d ' A f r i q u e ; mais 
i ls s 'apprivoisent m i e u x . I l s ne sont pas d i f f i c i l es 
à entre tenir . Us se contentent de fanes de 
t r è f l e , de racines, de p a i n ; i ls mangent ces a l i 
ments avec a p p é t i t , et s'en t rouven t t r è s - b i e n . I l 
est plus d i f f i c i l e de leur donner u n logement 
convenable. Je les mis dans une cage dont les 
parois é t a i e n t couvertes de fer-blanc. Je suis per
s u a d é que, comme les po rc s - ép i c s communs , ils 
peuvent ronger le fer-blanc, mais sur une sur
face un ie , ils n 'on t g u è r e de points d'attaque. I ls 
morden t et rongent les barreaux de f e r de leur 
cage, et, s'ils ne sont assez fo r t s , les coupent 
aussi fac i lement que les grands perroquets cou
pent des c h a î n e s . 

« L a femel le paraissait prendre de plus en 
plus d ' embonpo in t ; j ' e s p é r a i s la vo i r se repro
du i re , et u n m a t i n j e t r o u v a i dans la cage, à ma 
grande j o i e , u n pe t i t n o u v e a u - n é . I l avait à peu 
p r è s la ta i l le d 'une for te taupe ; i l é t a i t couvert 
de piquants courts et rares, r ampa i t sans t rop 
d 'efforts , quoique encore m o u i l l é et a d h é r e n t au 
cordon o m b i l i c a l . Je craignis que le p è r e ne le 
m a n g e â t , mais ma crainte é t a i t vaine ; i l le re
garda avec c u r i o s i t é , puis ne s'en i n q u i é t a p lus . 
L a m è r e d é v o r a le placenta, puis le cordon j u s 
q u ' à I cent, et d e m i de son inse r t ion à l ' o m b i l i c ; 
ensuite, elle se m i t à l é c h e r son pet i t , lequel 
chercha a u s s i t ô t le mamelon . Les mamelles sont 
tho rac iques ; les p iquants q u i les entourent ne 
g ê n e n t pas l ' a l la i tement 

;< Maintenant , le pe t i t a à peu p r è s la m o i t i é de 
la ta i l le de ses parents ; i l tette t o u j o u r s avec av i 
d i t é . Les parents se sont a c c o u p l é s de nouveau. » 

2° Les PORCS-ÉPICS PROPREMENT D I T S , compre

nant les e s p è c e s pourvues d 'une c r i n i è r e . 

LE PORC-E'PIC A CRÊTE — HYSTRIX CRISTATA. 

Das Stachehchwein, The Porrupine 

Caractères. — Le porc-épic à crête, ou com
m u n ^ . 91), se d is t ingue des p r é c é d e n t e s espèces 
par sa c r i n i è r e et ses piquants longs et for ts . I l est 
plus grand que le b la i reau , et ses piquants le font 
p a r a î t r e encore plus gros q u ' i l n'est r ée l l emen t . 
Sa ta i l l e est de 66 cent. , sa queue n'en mesure 
que 16, et sa hau teur , au gar ro t , est de 2o cent. 
I l p è s e de 10 à 15 k i l o g r a m m e s . Sa physionomie 
est curieuse. Son museau, cour t et obtus, n'est 
couvert que de quelques p o i l s ; sa l èv re supé
r i eu re é p a i s s e por te plusieurs r a n g é e s de mous
taches noires, br i l lan tes ; au-dessus et en arr ière 
de l 'œ i l se t r o u v e n t des verrues s u r m o n t é e s de 
longs poils roides et noi rs . L e l o n g du cou est 
une c r i n i è r e de soies fortes , t r è s - l o n g u e s , re
c o u r b é e s , i n c l i n é e s en a r r i è r e , et que l'animal 
peut dresser ou abaisser à v o l o n t é . Ces soies sont 
t r è s - l o n g u e s , minces , flexibles ; elles sont blan
ches, ou grises, à pointe b lanche. L e reste du dos 
est couver t de p iquants s e r r é s , courts ou longs, 
lisses, a c é r é s , et e n t r e m ê l é s de poils soyeux. Sur 
les flancs, les é p a u l e s et au sacrum, lespiquants 
sont plus courts et é m o u s s é s . Les plus longs sont 
m a r q u é s d 'un fa ib le s i l lon m é d i a n ; les plus 
courts n 'on t pas ce s i l l o n ; les piquants minces et 
flexibles on t une longueur de 34 m i l l . , les pi
quants courts et fo r t s on t de 14 à 28 m i l l . de 
long et 3 m i l l . et d e m i d ' é p a i s s e u r . Tous sont 
creux, ou rempl i s d 'une masse m é d u l l a i r e po
reuse. Us sont d 'un b r u n n o i r f o n c é et blancs, 
ces deux teintes a l te rnant ; la pointe et la racine 
sont blanches. L e bou t de la queue est couvert de 
piquants de formes diverses, ayant 5 cent, de lon
gueur et 5 m i l l . et d e m i d ' é p a i s s e u r . I ls forment 
des tubes à parois minces , à e x t r é m i t é ouverte ;on 
d i r a i t des t u y a u x de p l u m e , ouverts à u n bout, 
tandis que l eu r racine r e p r é s e n t e une l ige lon
gue, mince et flexible. Tous ces p iquants ne sont 
que fa ib lement i m p l a n t é s dans la peau. Un 
muscle peaucier grand et v igoureux , et capable 
de fortes contrac t ions , peut les dresser ou les 
coucher, à la v o l o n t é de l ' a n i m a l . Comme ils 
ne sont pas sol idement i m p l a n t é s , i ls tombent 
fac i l ement : de là la fable que le p o r c - é p i c lance 
ses piquants contre ses ennemis . L e ventre est 
couver t de poi ls d ' u n b r u n f o n c é , à pointe 
rousse; sous le ventre est une bande blanche. Les 
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griffes sont couleur de corne noire ; les yeux 
sont no i rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les porCS-
ép i c s q u i se t rouvent en Europe paraissent pro
venir de l ' A f r i q u e septentrionale, no t ammen t de 
l 'At las , et n 'on t d û ê t r e i m p o r t é s en Europe que 
par les Romains. J u s q u ' à quel p o i n t cette o p i 
n i o n est-elle f o n d é e ? c'est ce que j e ne saurais 
d i re . Q u o i q u ' i l semble extraordinaire que les 
Romains aient a c c l i m a t é cet an ima l , t ou jour s 
est-il que les anciens l ' on t connu ; Claudien l u i 
consacre une longue p i è c e de vers : Pline en 
donne une descript ion é t e n d u e , et rapporte toutes 
les fables dont i l é t a i t le sujet. 

A u j o u r d ' h u i , on t rouve le p o r c - é p i c le long 
des cô tes de la M é d i t e r r a n é e , à A lge r , à T r i p o l i , 
à Tun is ; j e n'en ai pas v u la moindre trace dans 
la Basse-Egypte, où cependant i l do i t se ren
contrer . E n Europe, on le t rouve dans la cam
pagne de Rome, dans les Calabres, en Sici le et 
en G r è c e . J 'ai vu de nombreux t rous de porcs-
ép ics dans les f o r ê t s vierges du K o r d o f a n et des 
bords d u Nil-Blanc ; j e ne sais s'ils avaient é t é 
p r a t i q u é s par le p o r c - é p i c c o m m u n ou par une 
autre e s p è c e . Je ne pus attraper aucun de ces 
animaux, et i l ne nous é ta i t pas possible de pas
ser une n u i t à l ' a f f û t , dans ces f o r ê t s p e u p l é e s j 
par les l ions et les l é o p a r d s . L e p o r c - é p i c est 
plus abondant en A f r i q u e qu 'en Europe. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e porc-
ép ic m è n e une vie tr is te et sol i ta i re . Le j o u r , i l 
repose dans u n te r r ie r bas et p r o f o n d , q u ' i l s'est 
c r e u s é l u i - m ê m e ; i l en sort la n u i t et r ô d e pour 
chercher de la n o u r r i t u r e . I l mange des plantes 
de toute e s p è c e , no tamment des chardons, des 
racines, des f r u i t s , des f leurs , l ' é c o r c e des ar
bres. I l coupe la plante avec ses dents, et la t ien t 
avec ses pattes de devant pendant tout le temps 
q u ' i l mange. 

I l n'est p i v i f n i adroi t dans ses mouvements . 
Sa marche est lente et soucieuse ; sa course peu 
rapide. I l creuse t r è s - b i e n , mais pas assez acti
vement pour é c h a p p e r à un ennemi agile. E n I 
automne et en hiver , i l reste plus longtemps | 
dans son te r r ie r , et y passe des jours entiers à ! 
d o r m i r ; toutefois , i l n'a pas de v é r i t a b l e sommei l 
hivernal . 

Surprend-on u n p o r c - é p i c hors de son t e r r i e r , 
i l dresse la t ê t e en m e n a ç a n t , h é r i s s e ses p i 
quants, f a i t u n b r u i t par t icu l ie r en les f r o t t a n t 
les uns contre les autres. Ce b r u i t est sur tout d û 
aux piquants creux de sa queue, q u i , en se heur
tant , produisent u n cl iquetis dont peut s 'effrayer 
un h o m m e ignorant et c ra in t i f . Lo r squ ' i l est t r è s -

e x c i t é , i l t r é p i g n e avec ses pattes de d e r r i è r e , et 
quand on le p rend , i l f a i t entendre u n sourd 
grognement comme ce lu i d u porc . Dans ces 
mouvements, t omben t quelques p iquan t s , de là 
la fable si connue q u i le concerne. M a l g r é ces 
apparences redoutables, le p o r c - é p i c est u n ê t r e 
parfa i tement inoffensi f , t i m i d e , f u y a n t chacun, 
et ne songeant n u l l e m e n t à fa i re usage de ses 
fortes dents. Les piquants ne l u i sont pas des armes 
bien offensives ; c'est tou t au plus si elles servent 
à sa d é f e n s e . Quand on s'approche de l u i i m p r u 
demment , on peut ê t r e b l e s s é , mais jamais cela 
n 'arr ive à u n chasseur habile et p ruden t , q u i , 
saisissant l ' an ima l par sa c r i n i è r e , peut l 'enlever 
fac i lement et sans crainte. I l r a m è n e , i l est v r a i , 
sa t ê t e en a r r i è r e , i nc l ine en avant ses piquants , 
cour t m ê m e sur son adversaire, mais un seul 
coup de b â t o n é c a r t e ses piquants , une toi le suf
f i t pour le d é s a r m e r . L o r s q u ' u n grand danger le 
menace, i l se roule en boule comme u n h é r i s s o n , 
et i l est alors d i f f i c i l e de le prendre . Mais , en 
somme, on peut di re que, m a l g r é ses apparences 
terr ibles , le p o r c - é p i c succombe devant chaque 
ennemi u n peu adroi t . Les l é o p a r d s , par exemple, 
savent parfa i tement , sans se blesser, le tuer d 'un 
seul coup de patte sur la t ê t e . 

Les f a c u l t é s du p o r c - é p i c sont t r è s - b o r n é e s ; 
c'est à peine si l ' on peut parler de son intelli-r 
gence. L 'odora t est chez l u i le sens le plus par
fai t . I l a l 'ou ïe et la vue t r è s - o b t u s e s . 

Le temps d u r u t varie suivant les c l imats . En 
g é n é r a l , ce p h é n o m è n e a l i e u au commence
ment du p r i n t e m p s : en janvie r en A f r i q u e , en 
avr i l en Europe . A ce momen t , le m â l e cherche 
sa femelle , et tous deux vivent ensemble pendant 
quelque temps. Soixante ou soixante-dix jours 
a p r è s , la femel le met bas de deux à quatre pe
t i t s . El le les d é p o s e dans son te r r ie r , dans u n 
n i d mol lement r e m b o u r r é de feui l les et de r a 
cines. Les petits naissent avec les yeux ouverts, 
et couverts de piquants courts , mous, co l lés au 
corps, qu i durcissent b i e n t ô t et croissent t r è s -
rapidement . Dès que les petits peuvent t rouver 
e u x - m ê m e s leur n o u r r i t u r e , i ls q u i t t e n t leur 
m è r e et deviennent i n d é p e n d a n t s . 

Chasse. — On ne peut pas dire que le p o r c - é p i c 
soit u n an imal bien nu i s ib le ; nul le par t , i l n'est 
c o m m u n , et les quelques d é g â t s q u ' i l peut cau
ser dans les j a rd ins , aux alentours de son ter
r ie r , sont à peine à c o n s i d é r e r . I l s ' é t ab l i t tou
jou r s le plus l o i n possible de l ' homme. E t , 
n é a n m o i n s , on le chasse avec ardeur . On le 
p rend dans des trappes p l a c é e s à l ' e n t r é e de son 
te r r ie r . D'autres fo is , on le f a i t chasser, lo r squ ' i l 
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Fig. 90. L'Acanthion de Java. 

cour t la n u i t , par u n chien bien d r e s s é , et q u i 
le t i en t en a r r ê t . 

On le p rend alors à la m a i n , ou b ien on le tue 
d 'un coup sur le museau. Dans la campagne de 
Rome, la chasse du p o r c - é p i c est r e g a r d é e comme 
u n passe-temps a g r é a b l e , et l ' on peut d i re , en 
effet , qu'el le of l re quelque chose d 'at trayant et 
de par t i cu l ie r . Le p o r c - é p i c creuse ses terr iers 
dans les fossés profonds q u i s i l lonnent la campa
gne, et jamais , dans ses excursions nocturnes, i l 
ne s'en é l o i g n e beaucoup. A la n u i t close, on 
entre en chasse, et l 'on met des chiens sur la 
piste de l ' a n i m a l . B i e n t ô t des aboiements de co
l è r e i n d i q u e n t qu ' i l s sont aux prises avec un 
p o r c - é p i c . Tous les chasseurs a l l u m e n t alors 
des torches et s 'approchent de l ' endro i t d ' o ù 
par tent les aboiements. D è s que les chiens les 
a p e r ç o i v e n t , i ls aboient de j o i e , en serrant de 
plus p r è s leur adversaire. De son c ô t é , le porc-
é p i c cherche à les repousser, i l grogne, i l gronde 
sur tous les tons, cherche à se couvr i r avec ses 
piquants h é r i s s é s de toutes parts . Mais les chas
seurs, f o r m a n t u n cercle comple t au tour des 
combattants, tuen t l ' an ima l , ou l ' e n l è v e n t v i 
vant. 

C a p t i v i t é . — Beaucoup d'Italiens vont avec 
des p o r c s - é p i c s de v i l le en v i l l e , de vil lage en v i l 
lage, comme les Savoyards avec leur m a r m o t t e ; 
i ls m o n t r e n t cet an imal pour de l 'argent, et ga
gnent ainsi leur m i s é r a b l e existence. Avec quel
ques soins, i l est faci le de conserver u n p o r c - é p i c 
h u i t o u d ix ans en cap t i v i t é ; on en a m ê m e v u 
q u i on t v é c u d ix -hu i t ans. L o r s q u ' i l est b ien 
t r a i t é , i l s'apprivoise rap idement . Pris jeune, i l 
r e c o n n a î t son m a î t r e , le suit comme u n chien . 
Mais i l ne perd jamais sa t i m i d i t é i n n é e . Les 
choses les plus inoffensives l u i f o n t peur et l u i 

f o n t h é r i s s e r sa cuirasse. On le n o u r r i t de ca
rottes, de pommes de t e r r e , de choux, de sa
lades, et su r tou t de f r u i t s , q u ' i l p r é f è r e à tout . I l 
peut se passer d'eau, si on le n o u r r i t avec des 
feui l les et des f r u i t s succulents ; i l bo i t , mais très-
peu, quand on ne l u i donne qu 'une nourri ture 
s è c h e . 

Le p o r c - é p i c n'est j ama i s u n compagnon agréa
ble. On ne peut le garder dans u n appartement ; 
i l cour t de tous c ô t é s , et peu t blesser quelqu'un 
avec ses p iquan ts ; i l ronge les pieds des meubles, 
les portes, les boiseries. L e m i e u x est de l u i don
ner une é c u r i e en p i e r r e , c o m m e on le fa i t dans 
les j a rd ins zoologiques. On l u i é t a b l i t u n terrier 
dans une enceinte p a v é e et e n t o u r é e d'une gril le. 
Le j o u r , i l d o r t dans l ' i n t é r i e u r de son habitation; 
le soir, i l en sort g rognant , m u r m u r a n t , pour 
chercher de la n o u r r i t u r e . I l s 'habitue b ien tô t à 
prendre des a l iments dans la m a i n des visiteurs; 
aussi, b i en des personnes s ' i n t é re s sen t - e l l e s à lu i . 
On peut vo i r alors q u ' i l est moins l o u r d , moins 
ma lad ro i t q u ' i l ne le p a r a î t . I l saisit sa nourri ture 
entre ses pattes de devant ; i l sait par fa i tement ou
v r i r les paquets, t rouver ce q u i y est r e n f e r m é . I l 
casse les noix gracieusement, p r e n d dé l i c a t emen t 
u n morceau de sucre, en u n m o t , pour ce qui 
touche à la bouche, i l m o n t r e tou te l ' é légance 
des rongeurs . 

Usages e t p r o d u i t s . — Dans les temps anciens, 
u n b é z o a r d , q u ' o n t rouve dans le porc -ép ic , 
j o u a i t un grand r ô l e dans la t h é r a p e u t i q u e . I l 
passait pou r u n r e m è d e i n f a i l l i b l e dans bien des 
maladies, et, v u sa r a r e t é , on le payait j u s q u ' à 
cent é c u s la p i è c e . Ce b é z o a r d , c o n n u sous le 
n o m de piedradel porco, p rovena i t d ' u n po rc -ép i c 
des Indes orientales. I l é t a i t onc tueux au t ou 
cher, avait une amer tume ex t raord ina i re , aussi, 
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les m é d e c i n s de l ' é p o q u e en at tendaient-i ls des 
merveil les . 

De nos jou r s , on emploie les piquants d u porc-
é p i c à divers usages, et, dans quelques c o n t r é e s , 
sa chai r entre dans l ' a l imenta t ion de l ' homme. 

LES CAVIDÉS — CAVIM. 

Die Ferkelhasen ou Hufpfôtler, The Cavies. 

Caractères. —La famille des cavidés renferme 
des rongeurs , grands et petits, qu i ont pour ca-
r a c t è r s e p r inc ipaux des oreilles grandes; une 
q u ë u e cour te , r é d u i t e à u n m o i g n o n ; la plante 
des pieds nue ; des ongles larges, presque en sa
b o t ; des poils grossiers; quatre molaires à peu 
p r è s é g a l e s à chaque m â c h o i r e , les incisives é t a n t 
fortes , larges et blanches ; d ix -neuf v e r t è b r e s 
dorsales, quatre v e r t è b r e s s a c r é e s , de six à d ix 
v e r t è b r e s caudales. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les e spèces 
q u i composent cette f a m i l l e sont propres à l ' A m é 
r i q u e centrale et à l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les unes ha
b i t en t les plaines, les autres les f o r ê t s , les en
droi t s secs, les marais , les rochers ; i l en est 
m ê m e q u i v ivent dans l 'eau. Elles se logent dans 
des t roncs d'arbres creux, dans des fentes de r o 
chers , dans les haies, les buissons, dans les 
te r r iers c r e u s é s par d'autres an imaux . 

Presque tous les c a v i d é s sont sociables et noc
turnes . I ls se nourrissent de substances v é g é t a l e s , 

d'herbes, de feui l les , de f leurs , de racines, de 
graines, de f r u i t s , d ' é c o r c e s d'arbres. Pour m a n 
ger, ils s'asseyent et t iennent l eu r n o u r r i t u r e avec 
leurs pattes de devant. L e u r marche ord ina i re est 
assez lente ; mais, quand i l le f a u t , i ls couren t 
avec r a p i d i t é . Beaucoup vont à l 'eau et sont d'ha
biles nageurs. Tous sont paisibles, inoffensi fs , 
t imides , d o u x , sur tout les petites e s p è c e s , et ils 
f u i e n t devant le danger. 

L ' o u ï e et l 'odorat sont leurs sens les plus par
fai ts . L e u r in te l l igence est b o r n é e . I l s s 'apprivoi
sent fac i lement , s 'habituent à l ' h o m m e , le con
naissent, sans cependant s'attacher beaucoup à 
l u i . 

L e u r f é c o n d i t é est c o n s i d é r a b l e ; le nombre des 
peti ts d 'une p o r t é e varie de u n à h u i t , et plusieurs 
e s p è c e s me t ten t bas plusieurs-fois dans l ' a n n é e . 

LES COBAYES — CAV1A. 

Die Meerschweinchen, The Cavies. 

Caractères.—Les cobayes ou cochons d'Inde, 
par lesquels nous commencerons la f a m i l l e des ca
v i d é s , on t des formes r a m a s s é e s ; une t ê t e grosse; 
quatre doigts aux pieds de devant, t rois seule
ment à ceux de d e r r i è r e ; une queue r é d u i t e à u n 
simple tubercu le ; des oreilles courtes, arrondies; 
u n pelage d u r et peu s e r r é , et quat re paires de 
molaires à chaque m â c h o i r e . 

T o u t le monde c o n n a î t l ' e s p è c e - t y p e de ce 
genre. 
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LE COBAYE OU COCHON D'INDE DOMESTIQUE — 
CAVIA PORCELLVS. 

Das Meerschweinchen, The Guinea pirg. 

LE COBAYE APEREA — CAVIA APEREA. 

Der Aperea, The Guinea-pig. 

Historique. — Nous prétendons que le co
chon d 'Inde nous v ient de l ' A m é r i q u e d u Sud ; 
les A m é r i c a i n s , au cont ra i re , a l l è g u e n t qu ' i ls 
l ' on t r e ç u d 'Europe. I l en est de cette e s p è c e 
comme des autres an imaux domestiques : elle 
n'a plus de patr ie . 

On a c h e r c h é , mais vainement , à retrouver, 
en A m é r i q u e , le cochon d'Inde à l ' é t a t sauvage. 
Plusieurs naturalistes croient q u ' i l descend de 
l ' a p é r é a ; mais les d i f f é r e n c e s sont telles entre 
ces deux an imaux, qu 'on ne peut admettre une 
tel le or igine . D u reste, le cochon d'Inde et l 'a
p é r é a ne s 'accouphnt pas ensemble. On peut 
donc admettre que le cochon d 'Inde n'existe 
plus q u ' à l ' é t a t d ' an imal domestique. Ce q u i est 
cer ta in , c'est q u ' i l est a r r i v é en Europe peu a p r è s 
la d é c o u v e r t e de l ' A m é r i q u e ; et ce sont proba
blement les Hollandais q u i l ' y ont i n t r o d u i t vers 
le m i l i e u d u d i x - s e p t i è m e s ièc le . 

U n voyageur, q u i parcourai t à cette é p o q u e 
l ' A m é r i q u e d u Sud, a f f i r m e l 'avoir vu au Brés i l , à 
l ' é t a t sauvage, et avec un pelage b i g a r r é . Si le 
f a i t est v r a i , on ne peut admettre que ce cobaye 
soit u n a p é r é a m o d i f i é par la c a p t i v i t é . De plus, 
le cochon d ' Inde p r é s e n t e par tout la m ê m e robe. 
I l y a plusieurs s ièc les qu ' on le c o n n a î t comme 
an ima l domestique aux Ant i l l es et sur les cô tes 
de G u i n é e ; partout , i l a les m ê m e s m œ u r s , les 
m ê m e s couleurs. I l se pour ra i t toutefois q u ' i l f û t 
or ig inai re de la G u i n é e , comme tend à le fa i re 
croire son n o m anglais, Guinea-pig. 

Les naturalistes anglais regardent le cochon 
d ' Inde comme d é r i v a n t de l ' a p é r é a . Rengger, 
q u i a o b s e r v é le genre de vie de ces an imaux, 
les c o n s i d è r e comme f o r m a n t deux e spèces dis
t inctes. L ' é t u d e comparative de leurs c a r a c t è r e s 
semble conf i rmer cette m a n i è r e de vo i r . 

C a r a c t è r e s de l ' a p é r é a e t d u cochon d ' I n d e . 
— L ' a p é r é a {fig. 92) a 30 cent, de long et 8 cent. 
de haut . Son pelage est f o r m é de poils droi ts , r a i -
des, luisanls, soyeux, c o u c h é s . Les oreil les, le 
dos, les pattes, ne por tent que peu de poils ; la l è 
vre s u p é r i e u r e est o r n é e de moustaches longues 
et raides. E n hiver , les poils d u dos sont bruns et 
jaunes, à pointe rousse; ceux du dos sont d 'un 
gris j a u n â t r e , et ceux des pattes b l a n c h â t r e s . 

E n é t é , les teintes deviennent plus claires, le dos 
est gr is -brun, avec des reflets r o u x . Les mousta
ches sont noires , les ongles b runs . L a colorat ion 
est la m ê m e dans les deux sexes. L a den t i t i on est 
la m ê m e à peu p r è s que celle d u cochon d ' Inde; 
mais les incisives sont plus r e c o u r b é e s , et les 
molaires sont moins longues. 

Le cochon d ' Inde (fig. 93) a une t ou t autre 
robe : le no i r , le jaune r o u x et le blanc y sont i r 
r é g u l i è r e m e n t m é l a n g é s , et ces couleurs f o r 
men t des t a c h é e grandes o u petites, à contours 
f o r t d é c h i q u e t é s . I l est rare de t rouve r des i n -

i dividus q u i soient d 'une seule cou leur . 
L a s t ructure varie dans ces deux an imaux . Le 

c r â n e de l ' a p é r é a est plus é t r o i t en avant, plus 
large en a r r i è r e , et la b o î t e c r â n i e n n e plus b o m 
b é e que chez le cochon d ' Inde ; les os nasaux, 
q u i sont c o u p é s c a r r é m e n t chez ce lu i - c i , se pro
longent en pointe chez c e l u i - l à ; le t r o u occ ip i -

! t a l , c i rcu la i re chez l ' a p é r é a , est plus hau t que 
large chez le cochon d ' Inde . L ' ang le fac ia l de l 'a-

' p é r é a est de 15° , ce lu i d u cochon d ' Inde de 11°. 
Toutes ces d i f f é r e n c e s autor isent à fa i re de ces 

an imaux des e s p è c e s dist inctes. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces deux ani

maux on t la m ê m e pat r ie : on les t rouve au 
Paraguay, à la Guyane et au B r é s i l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e de l ' a p é r é a . — 
D'Azara (i) q u i a o b s e r v é l ' a p é r é a au Paraguay 
et dans la province de Buenos-Ayres, o ù l ' espèce 
abonde, d i t que cet a n i m a l habi te les ronces et 
les pajonas, sans entrer dans les bois et former 
des terr iers , mais q u ' i l sait b ien se r é f u g i e r dans 
ceux q u ' i l r encont re ; q u e , c a c h é pendant le 
j o u r , i l sort pour manger le soir et à l 'aube; 
q u ' i l cr ie si on le p rend dans la m a i n , mais point 
en d'autres occasions. « I l n'est pas l o u r d , 
a j o u t e - t - i l , et cour t plus vi te que cela ne pa ra î t 
convenir à ses formes. » Cependant i l est si sot 
que tous les carnassiers et les oiseaux de proie 
s'en emparent fac i lement . M a l g r é cela i l est t r è s -
c o m m u n ; cela arr ive sans doute de ce que la 
femel le me t bas plusieurs fois par an, bien que 
chaque p o r t é e ne soit que de u n o u , au plus, 
deux peti ts . 

» Les Indiens n o n soumis, d i t encore d 'Azara, 
q u i a iment beaucoup la chair de cet an ima l et 
qu i disent qu 'el le est bonne, on t cou tume de le 
prendre par centaines, lorsque les inondat ions 
des r i v i è r e s fo rcen t les a p é r é a s à se r é f u g i e r sur 
les mont icules ou petites col l ines . » 

Rengger conf i rme ces assertions. « J 'ai t r o u v é 

(l) D'Azara, loco cit., t. II, p. Gb. 
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Fig. 92. Le Cobaye apéréa. 

l ' a p é r é a , d i t - i l , dans t ou t le Paraguay et, plus au 
sud, jusqu ' au 35° et au Bré s i l . A u Paraguay, j e 
l 'a i vu p r inc ipa lement dans les endroits humides ; 
d 'o rd ina i re , douze à quinze ind iv idus habi ta ient 
ensemble, au b o r d des f o r ê t s , sous des buissons, 
le long des haies. On ne le rencontre plus n i dans 
l ' i n t é r i e u r des f o r ê t s , n i en rase campagne. On 
r e c o n n a î t sa demeure aux petits sentiers é t r o i t s , 
t o r tueux , q u ' i l se f raye entre les b r o m é l i e s , et q u i 
se p ro longen t u n peu dans la campagne. L e 
m a t i n et le soir, i l sort de sa retrai te pour cher
cher les herbes don t i l se n o u r r i t ; mais jamais 
i l ne s'en é l o i g n e à plus de 6 ou 7 m è t r e s . I l 
est peu t i m i d e , on peut l ' approcher j u s q u ' à une 
d e m i - p o r t é e de f u s i l . Ses mouvements , sa m a 
n i è r e de manger , ses cris sont t o u t à f a i t ceux du 
cochon d ' Inde . L a femel le me t bas une fois l ' an , 
au p r in temps , u n o u deux pe t i t s , q u i naissent 
les yeux ouverts , courent et suivent leur m è r e 
d è s leur naissance. 

« Outre l ' h o m m e , l ' a p é r é a a encore pour 
ennemis tous les carnassiers de la f a m i l l e des 
chats et de celle des chiens , et su r tou t les grands 
serpents q u i se t i ennen t d 'o rd ina i re dans les 
buissons de b r o m é l i e s . » 

C a p t i v i t é . — « Dans m o n voyage à V i l l a -
Rica , d i t encore Rengger, j e vis chez un paysan, 
quatorze a p é r é a s descendant, en c i n q u i è m e o u 
s i x i è m e g é n é r a t i o n , d 'une paire q u ' i l avait prise 
sept ans auparavant. I l s é t a i e n t pa r fa i t ement 
a p p r i v o i s é s , connaissaient l eu r m a î t r e , a r r i 
va ient à son appel , mangeaient dans sa m a i n , se 

laissaient prendre par l u i . Us é t a i e n t u n peu 
t imides devant les personnes é t r a n g è r e s . Leu r 
couleur é t a i t la m ê m e que celle des a p é r é a s sau
vages; comme ceux -c i , ils se tenaient c a c h é s 
tou t le j o u r et ne cherchaient leur n o u r r i t u r e 
que le m a t i n et le soir. L a femel le n'avait par an 
qu 'une p o r t é e , de deux petits au plus . » 

Usages e t p r o d u i t s . — L a peau de l ' a p é r é a 
n'est e m p l o y é e à aucun usage. Sa cha i r , m a l g r é 
son g o û t d o u c e â t r e , entre dans l ' a l imen ta t ion des 
Indiens. 

M œ u r s , l i a M t u d e s e t r é g i m e d u cochon d ' I n d e 
en c a p t i v i t é . — L e cochon d ' Inde e s tun des r o n 
geurs les plus a i m é s à cause de sa douceur et de 
la fac i l i t é qu 'on a à l ' é l eve r . Si on l u i donne une 
n iche a é r é e et s è c h e , i l est faci le à conserver. I l 
mange toutes les substances v é g é t a l e s , les 
racines aussi b i en que les feui l les , les grains 
comme les plantes savoureuses ; i l a besoin 
cependant que sa n o u r r i t u r e soit u n peu v a r i é e . 
Quand on l u i donne des plantes succulentes, i l 
peut se passer de boisson; le l a i t est pour 
l u i u n r éga l ; p o u r v u q u ' i l a i t assez à manger , 
on n'a pas à s'en i n q u i é t e r . I l se laisse tou t 
f a i r e , et supporte t r a n q u i l l e m e n t les mauvais 
t ra i tements . Aussi est-ce u n excellent cama
rade de j e u pour les enfants, q u i surtout s 'amu
sent à l ' é l eve r . 

L e cochon d ' Inde ressemble à la fois au l a p i n 
et à la souris. Sa marche n'est pas rapide ; i l 
avance par peti ts sauts ; n é a n m o i n s , i l n'est pas 
l o u r d ; i l est au contra i re assez agile. A u repos, 
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Fig. 93. Le Cochon d'Inde. 

i l se t ien t o rd ina i rement sur ses quatre pattes, 
le ventre à terre , ou b ien i l s'assied sur son der
r i è r e , ce q u i l u i a r r ive aussi l o r squ ' i l mange. 
Comme beaucoup d'autres rongeurs , i l porte 
souvent sa n o u r r i t u r e à la bouche avec ses pattes 
de devant. E n courant sans cesse dans sa p r i 
son, le l o n g des mur s , i l finit par tracer u n sen
t ie r . 11 est plaisant d'en voi r plusieurs ensemble : 
L ' u n suit l 'autre , et ils f o n t ainsi plusieurs fois 
le t o u r de leur demeure. Une sorte de grogne
m e n t analogue à ce lu i d u cochon, l u i a va lu le 
n o m q u ' i l por te . I l expr ime son contentement 
par u n m u r m u r e pa r t i cu l i e r ; i l piaule quand i l 
est e x c i t é . 

Que plusieurs cochons d ' Inde soient r é u n i s ; le 
m â l e et la femelle se t iennent ensemble, se t r a i 
t en t mu tue l l emen t avec tendresse. P ropres , 
comme le sont tous les rongeurs , i ls se l è c h e n t 
l ' u n l ' au t r e , se peignent avec leurs pattes de 
devant ; pendant que l ' u n do r t , l 'autre vei l le à sa 
s û r e t é ; t r o u v e - t - i l le temps t rop long , i l le réve i l l e 
en le l é c h a n t et le peignant , et d è s que ce lu i - c i 
ouvre les yeux, i l se couche et s 'endort à son 
t o u r . L e m â l e su r tou t caresse sa femel le et l u i 
donne m i l l e t é m o i g n a g e s d 'a f fec t ion . Des i n d i 
vidus de m ê m e sexe vivent dans d'assez bons 
rappor ts , t an t q u ' i l ne s'agit pas d u me i l l eu r 
morceau à manger , d e l à mei l l eure place à oc

cuper pour d o r m i r . Si deux m â l e s poursuivent la 
m ê m e femel le , i ls se me t t en t en c o l è r e , grincent 
des dents, t r é p i g n e n t , se donnen t des coups avec 
les pattes de d e r r i è r e , s 'arrachent les po i l s ; les 
combats ne finissent qu'avec la f u i t e d u vaincu, 
o u lorsque la femel le s'est d é f i n i t i v e m e n t l ivrée 
au va inqueur . 

Peu de m a m m i f è r e s domestiques sont aussi 
f é c o n d s que le cochon d ' Inde . Chez nous, la 
femel le met bas deux fois l ' an . Chaque p o r t é e est 
de deux ou t ro i s , quelquefois m ê m e de quatre 
o u c i n q peti ts ; dans les pays chauds elle est de six 
ou sept. Les petits naissent c o m p l è t e m e n t f o r m é s , 
les yeux ouverts , et quelques heures a p r è s leur 
naissance, i ls peuvent d é j à c o u r i r avec leur m è r e . 
Le d e u x i è m e j o u r , i ls partagent ses repas, man
gent les herbes f r a î c h e s et m ê m e des grains. La 
m è r e les al lai te pendant d i x o u qu inze jours , et 
l eu r t é m o i g n e pendant ce temps beaucoup 
d ' amour , l e u r p rod igue ses soins, les d é f e n d , les 
t i e n t a u p r è s d 'e l le , les c o n d u i t à la p â t u r e , etc. 
Lorsque les peti ts on t acquis u n peu d ' e x p é r i e n c e , 
l ' amour mate rne l se r e f r o i d i t , et t ro is semaines 
a p r è s , la m è r e s'est a c c o u p l é e de nouveau et 
ne s ' i n q u i è t e n u l l e m e n t de sa p r o g é n i t u r e . Le 
m â l e se m o n t r e d è s le c o m m e n c e m e n t i n d i f f é r e n t 
à l ' é g a r d des pe t i t s ; souvent m ê m e i l les mange. 
A c i n q ou six mois , ceux-ci sont adultes et capa-
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Fig. 94. Le Dolichotis patagonien. 

bles de se r e p r o d u i r e ; à h u i t ou neuf mois , i ls 
ont a t te in t l eu r t a i l l e d é f i n i t i v e . Lo r squ 'on les 
soigne b i en , on peut les conserver j u s q u ' à 1 â g e 

de six o u h u i t ans. 
E n s'occupant beaucoup des cochons d Inde , 

on parvient à les apprivoiser par fa i tement ; 
cependant i ls ne d é p o u i l l e n t jamais toute l eu r 
t i m i d i t é , et leur intel l igence n ' a r r ive pas à leur 
faire d is t inguer leur m a î t r e des personnes é t r a n 
g è r e s . I l s s o n t é g a l e m e n t doux vis -à-vis de chacun . 
Jamais i ls ne cherchent à mord re ou à g r i f f e r . 
L e plus pe t i t enfant peut j o u e r avec eux. I l s f o n t 
souvent preuve d'une i n d i f f é r e n c e é t o n n a n t e . 
Quelque a g r é a b l e que soit l eu r l oge , jamais i ls 
ne semblent la regret ter , quand on les transporte 
a i l l eurs ; i ls se laissent soigner, p r e n d r e , por ter 

dans les bras, sans, manifester le m o i n d r e d é p l a i 
sir L e u r donne- t -on à manger , i ls manifes tent 
du contentement , mais po in t de reconnaissance. 
L a m a i n q u i leur tend l ' a l imen t l eu r est i n d i f f é 
ren te ; l ' a l imen t seul les touche . I l s sont sen
sibles aux brusques changements de t e m p é r a 
t u r e ; le f r o i d et l ' h u m i d i t é les rendent malades 

et les f o n t p é r i r . . 
Les cochons d ' Inde ne sauraient ê t r e nuis ibles , 

à mo ins qu 'on ne les t ienne dans une chambre 

BBEHIU 

m e u b l é e o ù i ls pourra ient t o u t ronge r ; mais cet 
i n c o n v é n i e n t , qu 'on peut a i s é m e n t p r é v e n i r , est 
grandement c o m p e n s é par des q u a l i t é s aimables 
et par les prof i ts que l ' h o m m e t i r e de ces a n i 
maux . I l s ont aussi, b ien contre l eu r g r é à la v é 
r i t é , une certaine u t i l i t é pour la science. T . L . G. 
Bischoff ( I ) s'est servi d'eux pour fa i re ses é t u d e s 
sur le d é v e l o p p e m e n t . I ls occupent donc une 
place honorable dans les annales de la science. 

LES DOLICHOTIS - DOLICHOTIS. 

Die Maras. 

Caractères. — Les dolichotis ressemblent 
moins aux cobayes qu 'aux autres c a v i d é s . I l s on t 
une phys ionomie assez semblable à celle des 
l i è v r e s , mais i ls d i f f è r e n t de ceux -c i par des 
oreilles plus courtes et obtuses, et par le n o m b r e 
des doigts aux pieds de d e r r i è r e . L e u r corps est 
m i n c e , a l l o n g é , plus é t r o i t en avant qu 'en a r r i è r e ; 
leurs pattes sont longues et g r ê l e s ; leurs doigts , 
au n o m b r e de quatre aux pieds de devant, de 
t ro is à ceux de d e r r i è r e , po r t en t des ongles longs, 

(1) Bischoff, Traité du développement de l'homme et des 
mammifères. Paris, 1843, in-8, avec atlas in-4. 

I I — 126 
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sur tout aux pieds p o s t é r i e u r s . L e u r t ê t e est c o m 
p r i m é e , à museau p o i n t u ; leurs oreilles sont l o n 
gues, minces, arrondies, droi tes ; leurs yeux m é 
diocres, vifs ; l eur l èv re s u p é r i e u r e est fendue ; 
l eur queue est courte et r e l e v é e , et la plante de 
leurs pieds est c o m p l è t e m e n t couverte de po i l s . 

Ce genre est r e p r é s e n t é par une seule e s p è c e . 

LE DOLICHOTIS PATAGONIEN — DOLICHOTIS 
PJTAGONICA. 

Die Mara, The Mara ou Patagonian Cavy. 

Caractères. — Le pelage du dolichotis patago-
nien [fig. 94) ou mara, comme on l 'a aussi n o m m é , 
est m o u , épa i s , luisant ; les poils en sont courts 
et col lés sur le corps. Le dos est d 'un b r u n gris 
m o u c h e t é de blanc et passe à la couleur cannelle 
clair aux flancs et à la face externe des m e m 
bres. A la r é g i o n caudale se t rouve une tache 
claire , l i m i t é e par une bande b lanche , laquelle 
se cont inue sur la queue. Le ventre et la gorge 
sont blancs; la po i t r ine est d ' un b r u n cannelle 
c la i r , et les moustaches sont noires et luisantes. 
L ' an imal adul te a 50 cent, de l o n g , sur lesquels 
la queue prend 4 cent.; sa hauteur , au garrot , est 
de 47 cent. , ce q u i donne à cette e s p è c e l'aspect 
p l u t ô t d ' un pe t i t r u m i n a n t que d ' un rongeur . 

I l n'est donc pas é t o n n a n t que les voyageurs 
q u i , comme Narborough , W o o d , B y r o n , v i ren t 
le dol ichot is sur les plages i n h o s p i t a l i è r e s de 
la Patagonie, en aient d o n n é des descriptions 
t e l l ement inexactes, qu 'on a peine à savoir que l 
an ima l i ls on t en vue. D'Azara (1) est le p remier 
q u i en f i t u n rongeur . « On l 'appelle l i èv re , d i t -
i l , mais i l est plus cha rnu , plus grand que ce lu i 
d'Espagne. » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s Dar
w i n , q u i nous l'a par fa i tement f a i t c o n n a î t r e , le do
l ichot is patagonien ne d é p a s s e pas, au n o r d , le 73° 
de la t i tude australe. I l habite les d é s e r t s p ie r reux 
et arides de la Patagonie, et d i s p a r a î t c o m p l è t e 
m e n t dans l a Sierra-Talpaque, l à o ù le sol c o m 
mence à devenir plus h u m i d e et plus f e r t i l e . 
A l'ouest, i l arr ive jusqu 'aux environs de M e n -
doza et m ê m e jusqu ' au 33° de la t i tude australe. 
On doi t probablement aussi le t rouver aux envi 
rons de Gordova, dans la R é p u b l i q u e Argen t ine . 
I l y a quelques s ièc les , i l é t a i t p lus c o m m u n 
q u ' a u j o u r d ' h u i ; on ne le rencontre maintenant 
en grand nombre que dans le d é s e r t inhospi ta l ier 
q u i le p r o t è g e . 

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

(1) D'Azara, loco cit., t. II, p. 51. 

patagonien semble v ivre par couples. D ' ap rè s 
d 'Azara on v o i t presque t ou jou r s u n m â l e et une 
femel le couran t ensemble. L e u r course est t r è s -
rapide, mais n'est pas de longue d u r é e . I ls se 
f a t i guen t b i e n t ô t et u n cavalier b i en m o n t é les 
p r end a i s é m e n t en les enlevant o u en les assom
mant avec une des boules d u lasso. 

« J ' a i entendu la n u i t , d i t d 'Azara, la vo ix élevée, 
i ncommode et assez a i g u ë de cet an imal qu i dit 
oooy, et quand on le prend , i l cr ie de m ê m e . 
Quelques personnes m ' o n t d i t que ce l i èvre (ainsi 
n o m m e n t - i l s le do l ichot i s ) me t t a i t bas dans les 
v i s c a c h è r e s et q u ' é t a n t pour su iv i i l s'y r é fug ia i t ; 
mais, en ayant c h a s s é beaucoup, j ' a i vu qu'aucun 
d 'eux ne s ' é t a i t fié p o u r son salut à autre chose 
q u ' à sa l é g è r e t é , q u o i q u ' i l e û t la ressource de 
plusieurs v i s c a c h è r e s . Je ne les ai jamais t rouvés , 
dans leur g î t e , que c o u c h é s à la m a n i è r e des 
cerfs ; et, comme ceux-ci , i ls courent à d'assez 
grandes distances. Pris peti ts , ces lièvres pampas 
s'apprivoisent beaucoup, se laissent gratter, re
ç o i v e n t le pain de l a m a i n , mangent de tout , sor
ten t l i b r e m e n t de la maison et y reviennent de 
m ê m e . U n de mes amis m ' e n envoya deux qu'i l 
avait é l evés chez l u i ; i l s é t a i e n t parfaitement 
a p p r i v o i s é s , malheureusement , i ls q u i t t è r e n t ma 
maison, et f u r e n t t u é s par des chiens. » 

I l n est pas b ien fac i le de v o i r le dolichotis 
l o r squ ' i l est au repos, dans son g î t e ; les teintes de 
son pelage, s 'harmonisant avec celles du sol, le 
d é r o b e n t fac i lement aux regards. D ' u n naturel 
t r è s - c r a i n t i f , i l p rend la f u i t e à la p r e m i è r e appa
rence de danger. Lorsque plus ieurs sont réunis , 
tous d é c a m p e n t , en suivant ord ina i rement un 
guide ; ils von t par petits bonds successifs et t r ès -
rapides et t ou jou r s en l igne d ro i t e . Quelques 
naturalistes ont a v a n c é que cet an imal habite 
les terr iers é t a b l i s par les viscaches. D a r w i n croit 
q u ' i l se creuse l u i - m ê m e une demeure, à laquelle 
i l ne p a r a î t cependant pas t en i r beaucoup, car si 
D a r w i n a v u souvent les do l ichot i s assis à l'en
t r é e de leurs t e r r i e r s , i l les a vus aussi s'en éloi
gner souvent, et, r é u n i s en t roupes, parcourir 
plusieurs mi l l e s , p o u r ne p lus reveni r quelque
fo is à l eur ancienne demeure . 

Dans b ien des cantons de la Patagonie, où le 
sol ne porte que quelques rares buissons ép ineux , 
le dol ichot is est le seul m a m m i f è r e vivant que 
l 'on rencontre . T o u t ce que l ' o n sait de sa repro
duc t ion , c'est que la f eme l l e me t bas deux fois 
l ' an et deux peti ts chaque fo i s . 

G œ r i n g q u i a o b s e r v é plusieurs fois le do l i 
chotis en l i b e r t é , a eu la b o n t é de me c o m m u n i 
quer les d é t a i l s que v o i c i . L ' e s p è c e est rare aux 
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environs de Mendoza ; elle est plus abondante à 
10 ou 15 mil les plus au sud. On la t rouve pa r tou t 
dans les endroits solitaires, sur les l imi tes d u d é 
sert o ù le sol estcouvert de buissons. E l l e y v i t en 
soc ié tés de quatre à h u i t i nd iv idus , mais souvent 
aussi de t rente à quarante.EUe habite ces c o n t r é e s 
avec une belle e s p è c e de g a l l i n a c é , la martinette 
(Eudromiaelegans), et l à o ù l ' on vo i t cet oiseau, on 
peut ê t r e cer ta in d 'y t rouver des dol ichot is , et r é 
c iproquement . G œ r i n g n'a jamais v u terrer cet 
an imal , quoique certainement i l habite des ter
riers, car, h l ' e n t r é e de ceux-ci on t rouve, a m a s s é e s 
en grande q u a n t i t é , ses ordures que l 'on r e c o n n a î t 
à leur f o r m e p a r t i c u l i è r e . Le dolichotis est u n ani
ma l d iurne , q u i se trouve b ien au solei l . S i on ne 
le t rouble pas, i l se couche sur le cô t é ou sur le 
ventre, en fléchissant le carpe, ce que ne fon t pas 
les autres rongeurs, se tourne et s ' é t e n d . Mais, 
au moindre b r u i t , i l se dresse sur les talons et les 
pattes de devant, reste i m m o b i l e , et regarde 
fixement vers l ' endroi t d ' o ù par t le b r u i t . S i le 
b r u i t cont inue, i l se dresse t ou t à f a i t , et si le dan
ger est proche, i l d é t a l e au galop. A p r è s avoir 
couru l'espace de quelques pas, i l s'assied, se 
dresse ; puis f a i t de nouveau quelques pas, s'as
sied encore et se d é c i d e enf in à prendre la f u i t e . 
Sa course est assez rap ide ; i l peu t fa i re des 
bonds d 'un à deux m è t r e s . U n l év r i e r l 'at trape
ra i t b i e n t ô t , un cavalier do i t le poursuivre l ong 
temps, avant de le forcer . 

Le dol ichot is se n o u r r i t des quelques herbes 
qu i croissent dans sa pauvre pa t r i e ; mais i l p é 
n è t r e dans les p lanta t ions , no tamment dans les 
champs de t r è f l e , et les p i l l e . I l coupe les herbes, 
se dresse, s'assied, et les d é v o r e sans que r i en 
en l u i bouge que ses m â c h o i r e s . On entend 
le b r u i t q u ' i l f a i t en mangeant , et c'est chose cu
rieuse que de vo i r les tiges et les feui l les dispa
r a î t r e sans que sa bouche soit ouverte. Des 
plantes succulentes suffisent à cet a n i m a l pour 
é t a n c h e r sa s o i f ; quand on l u i donne d u ver t à 
manger , i l n 'a pas besoin d'eau. 

I l est t r è s - p r u d e n t de son na ture l et chois i t t ou 
jou r s les l ieux d é c o u v e r t s , comme s ' i l avait con 
science qu 'on pou r r a i t le surprendre dans u n en
dro i t couvert ; aussi la chasse en est t r è s - d i f f i 
ci le. On ne l 'approche pas a i s é m e n t à p o r t é e de 
f u s i l , et jamais on ne peut le prendre au g î t e . Ses 
sens sont t r è s - s u b t i l s , et l u i f o n t pressentir de 
l o i n l 'approche de l ' ennemi . 

C a p t i v i t é . — G œ r i n g a o b s e r v é pendant long
temps u n dol ichot i s cap t i f à Mendoza. C ' é t a i t u n 
ê t r e cha rman t , doux , inoffens i f . D è s le p remie r 
j o u r , i l p a r a î t s'attacher à son m a î t r e , prend la 

n o u r r i t u r e dans la m a i n , se laisse toucher sans 
m o n t r e r d ' impat ience. Celui qu 'a vu G œ r i n g é t a i t 
t r è s - s e n s i b l e aux caresses, faisai t le gros dos, i n 
c l ina i t l a t ê t e de c ô t é et poussait u n grogne
ment de plais ir . Sa vo ix , l o i n d ' ê t r e d é s a g r é a b l e , 
avait, au contra i re , u n cer ta in charme. Cet an i 
m a l ne d o r m a i t que la n u i t ; mais le mo indre 
b r u i t le r éve i l l a i t . On le tenai t d 'o rd ina i re a t ta
c h é , mais u n j o u r , pendant l'absence de son 
m a î t r e , i l cassa son l i en , f o u i l l a toute la cham
bre, et y causa b ien des d é g â t s . 

Usages e t p r o d u i t s . — D'Azara nous apprend 
que, de son temps, les Indiens insoumis m a n 
geaient la chair d u d o l i c h o t i s ; les E u r o p é e n s 
s'en nourrissaient aussi, mais i ls la t rouva ien t 
i n f é r i e u r e à celle d u ra ton . Les Indiens de nos 
jours et les gauchos chassent cet an imal pour en 
avoir la f o u r r u r e , q u i est t r è s - d o u c e , t r è s - e s t i -
m é e , et dont ils fon t des tapis et des couver
tures. 

LES AGOUTIS — DASYPROCTA. 

Die Agutis, The Agoutis. 

Christophe Colomb trouva très-abondamment 
dans les « perles de l ' o c é a n At l an t ique , » les 
Ant i l l e s , u n a n i m a l de la f a m i l l e des c a v i d é s , q u i 
a main tenant presque c o m p l è t e m e n t d i sparu de 
ces c o n t r é e s , et ne se t rouve plus que dans q u e l 
ques î l e s , dans les f o r ê t s les plus touf fues , les 
plus i m p é n é t r a b l e s , d ' o ù i l par t pour ravager les 
plantat ions de cannes à sucre. Cet an ima l é t a i t 
u n des r e p r é s e n t a n t s du genre que nous allons 
passer en revue. 

C a r a c t è r e s . — Les agoutis ressemblent aux 
l i è v r e s , mais i l y a entre les uns et les autres des 
d i f f é r e n c e s sensibles. Les agoutis sont hauts sur 
jambes ; i ls ont la t ê t e longue, le museau p o i n t u , 
les oreilles petites, arrondies, le m o i g n o n de la 
queue n u , les pattes de d e r r i è r e une fois plus 
longues que celles de devant; quatre doigts et u n 
pouce rud imen ta i r e aux pieds de devant, t rois 
doigts t r è s - l o n g s , s é p a r é s , à ceux de d e r r i è r e ; 
tous ces doigts, à l 'except ion d u pouce, sont ar
m é s d'ongles for t s , larges, peu r e c o u r b é s , et en 
sabot; le pouce por te u n ongle pla t et pe t i t . 
L e u r den t i t i on est f o r t e ; les incisives sont plates, 
lisses, les s u p é r i e u r e s rousses, les i n f é r i e u r e s 
jaunes. E n g é n é r a l , les agoutis ont des formes 
é l é g a n t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é g o r a p h i q u e . — Les agoutis 
habi tent actuel lement , par paires ou par petites 
bandes, les plaines couvertes de f o r ê t s , notam-
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men t aux bords des cours d 'eau, des î les et d u 
con t inen t a m é r i c a i n . Quelques e s p è c e s se t r o u 
vent dans les montagnes, j u s q u ' à une a l t i tude de 
2,000 m è t r e s . 

L'AGOUTI COMMUN — DJSYPROCTA AGVT1. 

Der gcmeine Aguti ou Goldhase, The Agouti. 

Caractères. — L'agouti commun (fig. 95), ou 
lièvre doré, comme on Ta n o m m é à cause de sa belle 
robe, est u n des c a v i d é s les plus é l é g a n t s . Son 
pelage est lisse et é p a i s ; les poi ls , raides, presque 
soyeux, luisants, ont de t rois à quatre anneaux 
d 'un b r u n f o n c é , a l ternant avec autant d 'an
neaux d 'un j aune roux ou jaune c i t r o n , et leur 
pointe est t a n t ô t f o n c é e , t a n t ô t c la i re . Sur cer
taines parties d u corps, la couleur jaune p r é d o 
mine , le b r u n - f o n c é ayant à peu p r è s disparu. I l 
en r é s u l t e que la colora t ion de l ' an imal change 
suivant ses mouvements , suivant l 'angle d ' i n c i 
dence, suivant que les poils sont plus ou moins 
longs. L a face et les membres ne por ten t que des 
poils cour t s ; i ls sont plus longs à l ' a r r i è r e - b r a s , et 
no tamment aux cuisses, o ù ils at teignent 8 cent.; 
la gorge est n u e . L a te inte rousse domine à la 
t ê t e , à la nuque, à la par t ie a n t é r i e u r e d u dos, à 
la face externe des membres, et la teinte j aune 
à la part ie p o s t é r i e u r e d u dos, au sacrum. Cette 
couleur change suivant les saisons ; elle est plus 
f o n c é e en hiver , plus claire en é t é . U n agout i 
m â l e adul te a plus de 50 cent, de l o n g ; la l o n 
gueur de queue n'est que de 14 m i l l . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a Guyane, 
Sur inam, le n o r d d u Brés i l et d u P é r o u , sont la 
patr ie de l ' agou t i . Dans le sud d u B r é s i l et dans 
une part ie d u Paraguay, i l est r e p r é s e n t é par des 
e s p è c e s voisines. I l abonde sur tout le long des 
cours d'eau du B r é s i l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l f r é q u e n t e 
les f o r ê t s vierges, s è c h e s ou humides , se mon t re 
dans les prair ies q u i les borden t , et devient là le 
r e p r é s e n t a n t d u l i èv re . On ne le vo i t jamais en 
rase campagne. On le t rouve ord ina i rement sur 
le sol, ou dans des t rous, dans le creux d ' un 
t ronc d 'arbre , et i l v i t plus souvent soli taire que 
r é u n i à ses semblables. 

L ' agou t i c o m m u n est peureux, d é f i a n t , ce 
q u i f a i t que ses habitudes en l i b e r t é sont d i f f i c i 
les à observer. I l dor t pendant le j o u r dans son 
g î t e , o u , s ' i l en sort, ce n'est que dans les can
tons o ù i l se sent par fa i tement en s û r e t é . A u 
coucher du solei l , i l va chercher sa n o u r r i t u r e , 
et r ô d e pendant la n u i t . Comme le d i t Rengger, 
i l a l 'habi tude de qu i t t e r souvent sa demeure, 

puis d 'y r even i r par le m ê m e c h e m i n , ce qui 
finit par tracer u n sentier é t r o i t , souvent long 
d 'une centaine de m è t r e s ; sentier q u i t r ah i t la 
p r é s e n c e de l ' a n i m a l . 

M e t - o n u n ch ien sur cette piste, on s'em
pare fac i l ement de l ' agout i ; le ch ien donne de 
la vo ix , et on peut alors r e t i r e r l ' agout i de son 
t e r r i e r . Mais celui-c i a - t - i l é t é aver t i à temps de 
la p r é s e n c e d u ch ien , i l s ' é l o i g n e a u s s i t ô t , ët sa 
r a p i d i t é le me t b i e n t ô t à l ' a b r i des poursuites. 11 
se r é f u g i e dans les ta i l l i s et s'y me t en s û r e t é . 

L ' agou t i est u n a n i m a l inof fens i f , peureux, ex
p o s é à b ien des dangers ; sa grande ag i l i t é peut 
seule l ' y soustraire. Sa course rappelle celle des 
petites antilopes et des chevrotains ; elle con
siste en une sorte de galop et s ' e x é c u t e à l'aide 
de bonds q u i se suivent r ap idement ; sa marche 
est u n pas assez lent . 

L 'odora t est le p lus pa r fa i t de ses sens; l 'ouïe 
est aussi assez d é v e l o p p é e ; la vue , par contre, 
p a r a î t ê t r e f a ib le , et le g o û t ne semble pas t rès-
p r o n o n c é ; son in te l l igence est b o r n é e . I l n'a 
g u è r e que le sent iment des l o c a l i t é s . 

I l se n o u r r i t de plantes de toute e spèce , de 
racines, de f leurs ou de gra ins . Aucune sub
stance v é g é t a l e ne r é s i s t e à ses fortes incisi
ves, q u i b ro ien t les n o i x les plus dures. Dans 
les plantat ions de cannes à sucre, dans les jar
dins potagers, l ' agou t i est u n h ô t e t rès -nu is ib le . 
I l ne cause cependant des d é g â t s sensibles que là 
o ù i l se t rouve en g rand n o m b r e . 

Nous manquons de renseignements p r éc i s sur 
la r ep roduc t ion des agoutis en l i b e r t é . On sait 
cependant qu ' i l s se m u l t i p l i e n t beaucoup ; que 
dans toutes les saisons la femel le peut ê t re en 
gestat ion, et qu 'e l le a p lus ieurs peti ts à chaque 
p o r t é e . E l l e me t t r a i t bas deux fois l ' an : en octo
bre, c ' e s t - à - d i r e au commencement de la saison 
des pluies , et une seconde fois quelques mois 
plus t a r d , avant l a s é c h e r e s s e . L e m â l e cherche 
la femel le ; i l l 'appelle par ses s i f f lements et ses 
grognements ; l a pour su i t j u s q u ' à ce qu'elle se 
soit d o n n é e à l u i ; si elle r é s i s t e , i l emploie la 
violence ; c'est d u moins ce que j ' a i p u vo i r chez 
des agoutis capt i fs . Une femel le que j 'avais 
mise avec deux m â l e s , en f u t t e l l emen t battue, 
te l lement m o r d u e , que j e dus l ' é l o i g n e r ; ses 
bour reaux l ' aura ien t t u é e , et i l f a l l u t plusieurs 
semaines p o u r g u é r i r ses blessures. 

Peu a p r è s l ' accouplement , les deux sexes se 
s é p a r e n t . L a femel le regagne son ancienne de
meure , arrange le n i d dans l eque l elle mettra 
bas, le r embour re avec des feu i l les , des racines 
et des po i l s . A p r è s u n a l l a i t ement de plusieurs 
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semaines, elle condui t ses petits hors d u te r r ie r , 
les in s t ru i t et les p r o t è g e . 

Chasse. — P a r m i les nombreux ennemis na
turels des agoutis, les grandes e s p è c e s de f é l i e n s 
et les chiens d u Brés i l sont les plus terr ibles . 
L ' h o m m e , quelque act ivement q u ' i l les pour
suive, ne l eu r f a i t que peu de m a l . I l n'est pas 
d i f f i c i l e de prendre u n agout i ; i l su f f i t de placer 
des trappes sur son c h e m i n . On peut aussi, 
c o m m e le rapporte le pr ince de W i e d , le chasser 
avec des chiens, ou à l ' a f fû t , du ran t l 'h iver . 

C a p t i v i t é . — D'Azara c ro i t que cet an ima l ne 
s'apprivoise pas; i l su f f i t , pou r se convaincre 
d u contrai re , de visi ter u n j a r d i n zoologique. 
Bengger raconte que, pr is j eune et b ien t r a i t é , 
i l devient presque u n an ima l domest ique. 
« J 'a i v u , d i t - i l , plusieurs agoutis qu 'on pouvai t 
laisser l i b r emen t cou r i r , sans qu ' i l s cherchas
sent à s ' é c h a p p e r , m ê m e lorsqu ' i l s é t a i e n t dans 
les grandes f o r ê t s qu ' i l s hab i ta ien t en l i b e r t é . Je 
vis a insi dans une f o r ê t d u n o r d d u Paraguay 
deux agoutis a p p r i v o i s é s , q u i passaient le m a t i n 
et le soir dans les bois, le m i d i et la n u i t dans 
une hu t te d ' Indiens. Mais en faisant ainsi a b n é 
gat ion de leur i n d é p e n d a n c e , ce n'est po in t à 
l ' h o m m e qu ' i l s s 'attachent, c'est à la demeure. 
Us ne reconnaissent pas leur m a î t r e p a r m i d 'au
tres personnes, n ' o b é i s s e n t que ra rement à son 
appe l , ne le cherchent que quand i ls ont f a i m . 
I l s ne se laissent pas toucher volont iers , ne sup

por tent aucune d o m i n a t i o n , et vivent c o m p l è t e 
m e n t selon leur b o n plais ir ; c'est t ou t au plus 
si on peut les dresser à venir prendre leur nour 
r i t u r e t ou jou r s au m ê m e endro i t . Us m o d i f i e n t 
cependant leur genre de vie à l ' é t a t domest ique, 
car i ls courent le j o u r et do rmen t la n u i t . I l s se 
choisissent hab i tue l l ement u n endro i t sombre 
pour leur retrai te ; i ls s'y f o n t une couche avec 
de la pa i l le , des feui l les , des é t o f f e s , des bas, des 
souliers de satin, qu ' i l s d é c h i r e n t en petits m o r 
ceaux. A par t cela, i ls ne causent pas de grands 
d é g â t s ; ce n'est que quand on les enferme, que 
l ' ennu i les gagnant, i ls rongent t ou t ce qu ' i l s 
t rouvent . Us marchent à pas lents, le dos f o r t e 
men t b o m b é , ou courent au galop, ou f o n t des 
bonds c o m m e le l i èv r e . On n 'entend l eu r voix 
que quand ils sont e x c i t é s : i ls poussent alors 
u n c r i s i f f l an t . Les tourmente - t -on pendant qu ' i l s 
sont o c c u p é s à ronger quelque chose, i ls gro
gnent u n peu . Dans la c o l è r e , ou lorsqu ' i l s on t 
peur , i ls h é r i s s e n t tous leurs poi ls . On les n o u r 
r i t de t ou t ce qu 'on mange dans la maison . I l s 
n ' a iment pas autant la viande que le d i t d ' A 
zara ; i ls ne la mangent que quand une autre 
n o u r r i t u r e leur f a i t d é f a u t ; les roses sont leur 
mets de p r é d i l e c t i o n . Us prennent l eur n o u r r i 
t u re avec leurs incisives, la t i ennent ensuite 
entre les pouces rud imenta i res de l eu r patte de 
devant, et s'asseyent comme les é c u r e u i l s pou r 
la manger . Quand on l eu r donne des morceaux 
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t r è s - p e t i t s , i ls les mangent en se tenant à quatre 
pattes. Jamais j e ne les ai vus boi re . D ' a p r è s le 
docteur Barlets , i ls bo i ra ien t en lappant . » 

Bodinus d i t avec raison que la g r â c e , la gen
tillesse, la p r o p r e t é des agoutis, les r e c o m m a n 
dent aux amateurs ; qu ' i l s ne sont d é s a g r é a b l e s 
que par leur passion de tou t ronger . Ceux du Jar
d i n zoologique de Cologne sont a r r i v é s à p r en 
dre leur nou r r i t u r e dans la m a i n des personnes, 
et à leur adresser des regards reconnaissants. 

Nos agoutis p r é s e n t e n t une p a r t i c u l a r i t é que j e 
n ' a i vue s i g n a l é e nul le part . I ls enfouissent, pour 
leurs fu tu r s besoins, une grande part ie des a l i 
ments qu 'on leur donne. Dès qu 'on l eu r apporte à 
manger, ils se p r é c i p i t e n t sur la n o u r r i t u r e avec 
a v i d i t é , mangent quelques morceaux, choisis
sent ensuite une carotte ou u n f r u i t , l ' empor
tent dans leur bouche, creusent u n pe t i t t r o u , y 
d é p o s e n t leur t r é s o r , le recouvrent de terre qu ' i ls 
pressent et lissent avec leurs pattes de devant. 
E t cela se f a i t avec une r a p i d i t é , une adresse q u i 
charment le spectateur. Puis, i ls vont chercher 
u n nouveau morceau et recommencent le m ê m e 
m a n è g e . I l est t r è s - a m u s a n t de voi r avec quelle 
prudence i ls regardent t ou t autour d'eux, comme 
i ls s 'efforcent d 'enfoui r leurs t r é s o r s sans ê t r e 
vus. Qu 'un autre an imal s'approche, ils h é r i s s e n t 
a u s s i t ô t leur pelage et marchent sur l ' indiscre t . 
Ils sont j a l oux et envieux au plus haut d e g r é ; i ls 
volent la n o u r r i t u r e aux animaux plus faibles 
qu 'eux ; i ls la disputent aux pacas, aux m a r 
mottes avec lesquels on les enferme. 

L e u r grande p r o p r e t é se r é v è l e dans tous leurs 
actes. L e u r pelage n'est jamais sou i l l é , et i ls 
t i ennent leur t e r r i e r tou jours en bon é t a t . I ls 
doivent ce te r r ie r à une marmot t e que j e mis 
dans l eu r enclos. Auparavant , ils n'avaient n u l 
lement s o n g é à s'en creuser u n ; i ls s ' é t a i e n t 
c o n t e n t é s de la re t ra i te m o l l e m e n t r e m b o u r r é e 
de pail le et de f o i n qu 'on leur avait p r é p a r é e . 
Quand la marmot te a r r iva , la chose changea. 
Celle-ci ne t rouva pas la demeure à son g o û t , se 
m i t à creuser u n cou lo i r , et finalement cons t ru i 
sit u n te r r ie r t r è s - r a m i f i é . E l l e se t r o m p a i t , si 
elle croyai t t ravai l ler pour son compte ; les agou
t is t r o u v è r e n t ce t e r r i e r à leur convenance et le 
p a r t a g è r e n t avec son p r o p r i é t a i r e . On aura i t d i t 
que la marmot t e leur avait appris à creuser, car 
ils t r a v a i l l è r e n t avec ardeur à l ' a c h è v e m e n t de 
cette hab i t a t ion . L a marmo t t e por ta dans l ' i n t é 
r i eur d u f o i n et de la pai l le ; les agoutis l ' i m i t è 
rent , et en peu de temps toute la s o c i é t é s'y t rouva 
par fa i tement i n s t a l l é e . A la fin de septembre, la 
marmot t e disparut aux regards : elle s ' é t a i t en

d o r m i e . L a plus grande par t ie d u t e r r i e r resta 
donc aux agoutis seuls : i ls y t r a n s p o r t è r e n t 
beaucoup de pai l le et de f o i n . Quand l eu r l i t iè re 
é t a i t sale,-ils la sortaient et la changeaient; ils 
amenaient en m ê m e temps de nouvelles pro
visions. Us r e s t è r e n t ainsi t o u t l ' h ive r dans cette 
demeure , o ù i l é t a i t impossible de les prendre. 
Lorsque des f ro id s r i g o u r e u x se firent sentir, 
ils ne se m o n t r è r e n t que par instants, pour man
ger. Us paraissaient assez b i en supporter le f r o i d , 
mais non la neige, q u i amena la m o r t de l 'un 
d'eux. 

Les agoutis se sont reprodui t s plusieurs fois en 
c a p t i v i t é . Rengger raconte qu 'une paire d'agou
tis que p o s s é d a i t Par le t s 'accoupla, et q u ' a p r è s 
six semaines de gestation, la f emel le m i t bas deux 
peti ts , mais i ls é t a i e n t mor t s . On en a eu de v i 
vants à Londres , à A m s t e r d a m , à Cologne. « Deux 
fois d é j à , m ' é c r i t le docteur Bodinus , directeur 
d u j a r d i n zoologique de Cologne, nos agoutis nous 
ont d o n n é des peti ts : deux la p r e m i è r e fois , un 
seul la seconde. J 'ai p u vo i r que la femel le n'avait 
pas grande confiance dans l ' amour d u p è r e pour 
sa p r o g é n i t u r e . Les pet i ts , quo ique faibles sur 
leurs pattes, couraient quelques heures après 
l eur naissance, comme f o n t les cochons d'Inde 
n o u v e a u - n é s . S 'approchaient- i ls de leur pè re , 
leur m è r e s ' é l a n ç a i t , les poi ls h é r i s s é s , les pre
nai t dans sa bouche et les po r t a i t dans u n autre 
co in . Cela dura j u s q u ' à ce qu ' i l s eussent appris à 
l a c o n n a î t r e et à redouter le voisinage de l eu r p è r e . 
A u bout de quatre o u c i n q j o u r s , celui-ci parut 
ê t r e h a b i t u é à leur p r é s e n c e , et le danger d i m i 
n u é . D 'o rd ina i r e , les petits se tenaient cachés ; 
lorsque la f a i m c o m m e n ç a i t à se f a i re sentir, ils 
accouraient en p iau lan t vers l eur m è r e , q u i les 
saluait avec de tendres grognements , s'asseyait 
sur ses pattes de d e r r i è r e et l eu r donnai t à teter. 
A u moindre b r u i t insol i te , i ls se r é f u g i a i e n t dans 
leur re t ra i te , j u s q u ' à ce q u ' h a b i t u é s à l eur entou
rage, ils se h a s a r d è r e n t à suivre leur m è r e . Peu 
de jours a p r è s leur naissance, i ls mangeaient dé j à 
la m ê m e n o u r r i t u r e que leurs parents. Dès le 
p remie r â g e , ils avaient tous les c a r a c t è r e s de 
l ' an imal adul te , et n 'en d i f f é r a i e n t que t r è s - p e u 
par leurs f o r m e s . » 

A u J a rd in zoologique de H a m b o u r g , nous n'a
vons pas é t é assez heureux , j u s q u ' i c i , pou r pouvoir 
é l eve r des pet i t s . Nos agoutis se sont b i en repro

dui t s , mais i ls ont i m m é d i a t e m e n t t u é l eu r p r o g é 
n i t u r e . Je ne saurais à q u o i a t t r i b u e r cet acte. L a 
femel le m i t bas, sans que nous nous en fussions 
a p e r ç u s , le 2 f é v r i e r , par u n f r o i d assez r i g o u 
reux , et probablement dans l ' i n t é r i e u r d u te r r ie r 
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que ces an imaux s ' é t a i e n t c r e u s é dans leur en
clos. U n m a t i n , nous t r o u v â m e s devant l 'ouver
ture les peti ts mor t s , la t ê t e b r o y é e . P e u t - ê t r e 
sont-ce d'autres agoutis, q u i habi ta ient le m ê m e 
enclos, q u i s ' é t a i e n t rendus coupables de ce 
meur t r e . 

Je fe ra i r emarquer que nos agoutis t ranspor
taient les cadavres hors de leur t e r r i e r ; c'est Ce 
qu ' i l s firent pour un v ie i l i n d i v i d u q u i m o u r u t 
dans l ' i n t é r i e u r de l eu r demeure. Cela prouve 
leur grand sent iment de la p r o p r e t é . 

LES HYDROCHÈRES — HYDROCHEBUS 

DU Wasserschweîne. 

Caractères. — Les hydrochères sont les plus 
cur ieux des rongeurs, et en m ê m e temps les plus 
grands et les plus lourds . L e u r po r t et leur pe
lage sont ceux du cochon ; aussi Brisson et L i n n é 
les rangeaient-ils dans le m ê m e genre, quoique 
leurs incisives en fissent des rongeurs . I l s ont le 
corps épa i s ; le cou cour t ; la t ê t e a l l o n g é e , haute 
et large, à museau obtus ; des yeux ronds, assez 
grands, fo r t emen t sa i l lants ; les oreilles petites, 
a r rondies , à b o r d externe é c h a n c r é ; la l èv re 
s u p é r i e u r e fendue ; la queue nu l l e ; des doigts 
r é u n i s par une é t r o i t e membrane natatoire ; des 
ongles en sabots, t r è s - f o r t s ; les jambes de der
r i è r e plus longues que celles de devant ; celles-ci 
t e r m i n é e s par quatre do ig t s ; ce l les- là par t rois 
seulement ; les incisives f o r t e m e n t d é v e l o p p é e s , 
peu é p a i s s e s , larges de p r è s de 3 cent., ma r 
q u é e s de plusieurs sillons sur la face a n t é r i e u r e ; 
quatre paires de molaires , sans racines, et d 'ap
parence lamelleuse, à chaque m â c h o i r e . 

Les h y d r o c h è r e s ont aussi pour c a r a c t è r e s l 'a
nus et les parties g é n i t a l e s externes e n t o u r é s 
d ' u n r e p l i c u t a n é . 

L ' e s p è c e q u i a servi de type à ce genre est j u s 
q u ' i c i la seule que l ' on connaisse. 

L'HYDROCHÈRE CAPYBARA — HYDROCHERVS 
CAPYBARA. 

Das Wassenchwein ou Capybara, The Capybara. 

Caractères. — La couleur de cet animal est 
d i f f i c i l e à d é c r i r e : elle o f f re un m é l a n g e de 
b r u n , de roux , de jaune b r u n â t r e ; les soies q u i 
entourent l a bouche sont noires . U n capybara 
adulte a à peu p r è s la ta i l le d ' u n porc d ' u n an ; i l 
p è s e env i ron 50 k i l og rammes ; i l a 1 » , 1 5 de l o n g 
et u n d e m i - m è t r e de hau t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s les 
ind ica t ions fourn ies pa r les natural istes moder 

nes, le capybara se t rouve dans toute l ' A m é r i q u e 
d u Sud, depuis l ' O r é n o q u e j u s q u ' à la Plata, de
puis l ' o c é a n A t l an t i que jusqu ' aux premiers ver
sants des Andes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e Capy
bara, que les Guaranais appellent capy goua 
(d 'où les noms de capibara et de capigouara, que 
les Espagnols l u i on t d o n n é s ) ; que les Indiens 
Payaguas n o m m e n t lakai l o r s q u ' i l est j eune , et 
otschagou quand i l est adul te , habi te les cantons 
bas, forestiers, m a r é c a g e u x , au bo rd des lacs et 
des cours d'eau, su r tou t des grands fleuves. I l 
est t r è s - c o m m u n dans certains endroits , et f r é 
quente plus les l i eux d é s e r t s que les l i eux c u l t i 
v é s . I c i , i l ne se m o n t r e que le m a t i n et le so i r ; 
là , on peut le vo i r durant le j o u r , en grandes 
bandes, mais t ou jou r s p r è s de l 'eau, paissant o u 
se reposant. 

D'Azara (1) q u i , le premier , a d é c r i t cet an i 
m a l , nous apprend en effet qu ' on le t rouve sur 
le bo rd des r i v i è r e s et des lacs, et q u ' i l ne s'en 
é l o i g n e que de cent pas au plus (envi ron 160 
m è t r e s ) . « Lorsqu 'on l 'e f f raye, a j o u t e - t - i l , i l 
pousse u n son é levé et p l e i n q u i d i t : a, pé, et 
q u ' i l n 'emploie dans aucune autre circonstance; 
puis i l se j e t t e à l 'eau, o ù i l nage fac i l ement , sans 
laisser dehors autre chose que ses narines o u u n 
peu p lu s ; mais si le p é r i l est plus g rand , ou s ' i l 
est b l e s s é , i l plonge et va sor t i r plus l o i n , parce 
q u ' i l ne peut demeurer sous l 'eau que j u s q u ' a u 
besoin de renouveler sa respi ra t ion . Q u o i q u ' i l 
fasse des t r a v e r s é e s pour chercher d'autres eaux, 
i l est o rd ina i re que chaque f a m i l l e conserve son 
s é j o u r , que l 'on r e c o n n a î t par des monceaux de 
leurs e x c r é m e n t s , q u i sont en pelotes p r o l o n 
g é e s . 

« Le capy goua ne mange p o i n t de poisson n i 
autre chose que de l 'herbe et des v é g é t a u x , et i l 
d é t r u i t les melons d'eau et les c i t rou i l les s ' i l en 
t rouve à sa p o r t é e ; mais i l ne creuse p o i n t de 
t rous . I l passe beaucoup de temps assis, cour t 
peu, et vague beaucoup plus la n u i t que le j o u r . » 

Tous ces faits ont é t é c o n f i r m é s par des obser
vations u l t é r i e u r e s . 

Le capybara, l o r s q u ' i l est au repos, est le plus 
hab i tue l lement assis sur ses tarses, comme l 'a 
encore r e m a r q u é d 'Azara. Rarement , i l est c o u 
c h é sur le ventre . Sa marche est u n pas lent ; 
l o r squ ' i l est p r e s s é de t rop p r è s , i l b o n d i t ; mais 
sa course n'est pas de longue d u r é e . Par contre , 
i l nage avec f ac i l i t é ; cependant i l ne le f a i t que 
quand i l est pou r su iv i , ou que la r ive sur laquel le 

(t) D'Azara, Essais, t. II, p. 12. 
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i l est ne l u i o f f re plus de n o u r r i t u r e . Si on le 
tourmente dans le canton q u ' i l exploi te , i l va 
s ' é t ab l i r dans u n autre . Quo iqu ' i l vienne r é g u -
1 è r e m e n t se coucher à la m ê m e place, on ne 
peut pas di re q u ' i l a i t une retrai te p ropremen t 
di te . 11 se n o u r r i t de plantes aquatiques, d ' é c o r c e s 
de jeunes arbres, et l o r s q u ' i l habite t ou t p r è s 
des plantat ions, de melons d'eau et de m a ï s . 

Le capybara est u n a n i m a l paisible, et au pre
mier coup d 'œ i l on juge de sa s t u p i d i t é . Jamais 
i l ne joue avec ses semblables. I l cherche l e n 
tement sa n o u r r i t u r e , puis s'assied et se repose. 
De temps à autre, i l se re tourne pour vo i r si au
cun ennemi ne se mont re . E n a p e r ç o i t - i l u n , i l 
se lève et se d i r ige , tou jours d 'un pas len t , vers 
le cours d'eau. Mais qu ' un ennemi apparaisse 
subitement au m i l i e u d 'un t roupeau de capy-
baras, tous sauteront à l 'eau, en poussant u n c r i , 
et p longeront . Lorsqu ' i l s ne sont pas h a b i t u é s à 
la vue de l ' homme, i ls le regardent longtemps 
avant de prendre la f u i t e . Us ne f o n t jamais en
tendre aucun autre c r i que le a, pé s i g n a l é par 
d 'Azara. Ge c r i est p e r ç a n t , on peut le percevoir 
à u n k i l o m è t r e de distance. 

L 'odora t est l eu r sens le plus par fa i t . L ' o u ï e et 
la vue sont mauvaises. Mais , ce qu ' i l s perdent 
sous le rappor t des sens, ils le gagnent du c ô t é 
de la force muscula i re ; deux hommes sont à 
peine en é t a t de dompter u n capybara. 

La femel le me t bas une fois l ' an de deux à 
quatre pet i ts , et non h u i t , comme on le d i t en
core maintenant au Paraguay. Dispose-t-elle à 
cet effet une couche p a r t i c u l i è r e ? c'est ce que 
j e ne saurais d i r e . Les petits suivent l eu r m è r e 
d è s l eu r naissance ; ils l u i paraissent grande
men t a t t a c h é s . A u d i re de d 'Azara , u n m â l e au
ra i t deux ou t rois femelles ; de l à , sans doute, l'er
reur que la femel le met bas h u i t pet i ts . 

Chasse. — Les blancs ne chassent le capybara 
que pour leurs plaisirs . Us le surprennent , l u i 
coupent la re t ra i te , et le renversent avec le lasso. 
Le plus souvent, on le chasse dans l 'eau. E s t - i l 
a t te int d ' un coup de f e u , i l saute à l 'eau, mais 
cherche b i e n t ô t à gagner la rive, si sa blessure 
n'est pas t r o p grave. I l n ' emplo ie les dents q u ' à 
la d e r n i è r e e x t r é m i t é ; i l se d é f e n d vigoureuse
men t alors, et peut causer de graves blessures. 
Si on le tue l o r s q u ' i l est dans l 'eau, i l est perdu 
pour le chasseur, car i l coule i m m é d i a t e m e n t au 
f o n d . 

A p r è s l ' h o m m e , le j aguar est son ennemi le 
p lus redoutable . N u i t et j o u r , i l est sur sa piste et, 
au b o r d des r i v i è r e s , i l f a i t d u capybara sa nour 
r i t u r e l a plus habi tue l le . 

C a p t i v i t é . — D ' A z a r a nous avait appris que 
les jeunes capybaras s 'apprivoisent sans- aucun 
soin, qu ' i l s ne sont n i nuisibles n i impor tuns ; 
que, la i ssés l ibres , ils sortent et reviennent vo
lon ta i rement , et qu ' i l s accourent pour se faire 
grat ter lo r squ 'on les appelle. Rengger nous 
donne de plus amples d é t a i l s à ce suje t . « J'ai vu 
au Paraguay , d i t - i l , p lus ieurs capybaras qu i 
avaient é t é pr is jeunes et é l evés en c a p t i v i t é . Ils 
é t a i e n t a p p r i v o i s é s c o m m e des an imaux domes
t iques, et se laissaient caresser par chacun. Ils 
ne mont ra ien t cependant n i a t tachement n i 
o b é i s s a n c e à leur m a î t r e . I l s s ' é t a i e n t h a b i t u é s à 
leur demeure et ne s'en é l o i g n a i e n t pas. On n'a
vai t n u l souci de les n o u r r i r , car i ls cherchaient 
e u x - m ê m e s leur p â t u r e , de j o u r comme de nu i t . 
Les plantes aquatiques qu ' i l s a l la ient chercher 
dans les cours d'eau et les é t a n g s voisins é t a i en t 
leurs mets p r é f é r é s ; i ls mangeaient aussi des ra
cines de manioc et des é c o r c e s de melons d'eau 
qu 'on leur donnai t . » 

Dans ces derniers temps, on a v u plusieurs ca
pybaras vivants en Europe . Le J a r d i n zoologique 
de H a m b o u r g en p o s s è d e u n ; i l y en a à Anvers et 
à Londres . L e n ô t r e m'est t r è s - s o u m i s . I l conna î t 
m a vo ix , ar r ive à m o n appel , se m o n t r e heureux 
de mes caresses, me su i t c o m m e u n chien par 
t ou t le j a r d i n . I l n'est pas aussi doux et affec
tueux avec t ou t le m o n d e . Son gardien voulait 
u n j o u r le repousser, i l l u i sauta à la po i t r ine et 
le m o r d i t ; heureusement q u ' i l entama plus ses 
habits que sa peau. Je ne peux pas d i re q u ' i l soit 
o b é i s s a n t , car i l n ' o b é i t que quand i l veut. Sa 
douceur serait donc plus apparente que r é e l l e . 

Je ne puis admet t re que ses mouvements soient 
lourds et maladro i t s . A la v é r i t é , i l marche rare
men t v i t e , s'avance d 'o rd ina i re t o u t à son aise en 
faisant de grands pas, mais i l peut faci lement 
sauter par-dessus des b a r r i è r e s hautes de plus 
d 'un m è t r e . I l se m e u t à merve i l l e dans l 'eau, 
nage aussi vi te q u ' u n h o m m e marche , plonge, 
reste plusieurs minu tes sous l ' eau , et s'y d i 
r ige avec s é c u r i t é . Son é c u r i e est p r è s d u ruis
seau q u i traverse le j a r d i n . I l a besoin d'eau et 
de vase. Dès que j e l 'appel le , i l pousse u n c r i , 
saute à l 'eau, p longe , mon te sur la berge oppo 
s é e , s 'approche de m o i , m u r m u r e ou gronde, ou 
p l u t ô t r o n f l e . I l p r o d u i t aussi u n b r u i t analogue 
au c laquement des dents, consis tant en des sons 
t remblo tan t s , s a c c a d é s , i n i m i t a b l e s , et t r è s -
d i f f i c i l es à d é c r i r e : c'est chez l u i l 'expression du 
conten tement ; on n 'en tend r i e n de pare i l d è s 
q u ' i l est e x c i t é de m a n i è r e o u d 'au t re . 

I l n'est pas d i f f i c i l e à e n t r e t e n i r ; iou tes î e s 
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substances v é g é t a l e s l u i conviennent , et s ' i l a 
besoin de beaucoup de nou r r i t u r e , i l est en que l 
que sorte i n d i f f é r e n t sur la q u a l i t é . Cependant 
i l p r é f è r e l 'herbe f r a î c h e à celle q u i ne l'est pas. 
Ses larges incisives l u i permet tent de p a î t r e 
comme le cheval ; i l bo i t aussi comme l u i , à 
longs t rai ts . 

I l a ime le chaud sans craindre le f r o i d . E n 
novembre , i l saute encore à l 'eau. Par la grande 
chaleur , i l cherche de l ' ombre sous les buissons, 
se creuse u n bouge, et se vautre dans la vase 
avec p l a i s i r ; l o r squ ' i l en sort, ses poils sales et 
e m m ê l é s ne l u i donnent pas u n aspect a g r é a b l e . 
Ce serait u n v ra i cochon, si Teau ne se chargeait 
de laver son pelage. 

Les autres an imaux l u i sont tou t à f a i t i nd i f 
f é r e n t s . Jamais i l ne leur cherche querelle ; i l se 
laisse f la i rer par eux, sans m ê m e honorer les i n 
discrets d 'un regard. Je ne doute cependant pas 
q u ' i l ne sache se d é f e n d r e , et i l est moins sot et 
moins doux q u ' i l ne le p a r a î t . 

L a chute de ses dents de l a i t se fit d 'une f a ç o n 
curieuse ; ses incisives f u r e n t r e p o u s s é e s par les 
secondes, q u i pa ru ren t à l a fin de la p r e m i è r e 
a n n é e ; pendant quelque temps , elles l eu r firent 
comme une g a î n e , et t o m b è r e n t avant que 
celles-ci fussent c o m p l è t e m e n t d é v e l o p p é e s . 
Sa denture f u t quelque temps t r è s - i r r é g u l i è r e . I l 
est probable que, chez d'autres rongeurs , les i n 
cisives t o m b e n t aussi de cette f a ç o n . 

BREHM. 

Je me suis e f fo rcé d 'avoir d'autres capybaras. 
car j e crois que ces an imaux se r ep rodu i r a i en t 
chez nous. 

Usages e t p r o d u i t s . — A u Paraguay, on f a i t 
de la peau d u capybara des courroies , des c o u 
vertures, des souliers. Cette peau es t , t r è s -
épa i s se , mais poreuse, et laisse passer l 'eau. Les-
Indiens seuls mangent la chair de cet a n i m a l ; 
elle a un g o û t gras et repoussant pour u n E u r o 
p é e n . Cependant, quand on la f a i t m a r i n e r e t 
cu i re dans l 'eau, elle a le g o û t d u veau. 

LES PACAS — COELOGENYS, 

Die Paka, The Pacas. 

Caractères. — Le genre paca est le dernier 
de la f a m i l l e des c a v i d é s . Les e s p è c e s q u i le com
posent ont la t ê t e t r è s - g r o s s e ; les yeux grands ;. 
les oreil les petites ; l a queue r é d u i t e à u n me.*-. 
g n o n ; quatre doigts aux pieds de devant, c i n q aux 
pieds de d e r r i è r e ; le corps couvert de soies c o u 
c h é e s ; une paire d'incisives et quat re pa i res de-
molaires à chaque m â c h o i r e . L 'arcade zygoma-
t ique , ex t raord ina i rement d é v e l o p p é e , est c reusée-
d'une vaste c a v i t é . 

L a c a v i t é de l 'apophyse zygomat ique do i t ê t rè-
c o n s i d é r é e comme u n pro longement des abajoues;. 
celles-ci existent, mais n 'on t pas un aussi grand. 
d é v e l o p p e m e n t que chez d'autres rongeurs . Elles. 

I I — 127 
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consistent en u n s imple r ep l i c u t a n é c o m m u 
niquant par une ouverture é t r o i t e avec la c a v i t é 
osseuse, q u i est la v é r i t a b l e abajoue. Cette ca
v i t é , t ap i s sée par une membrane mince , est pres
que e n t i è r e m e n t f e r m é e . On ne sait au jus te de 
quelle u t i l i t é elle est pour l ' an ima l , quoique 
quelques naturalistes y aient t r o u v é des a l iments . 
Ce grand d é v e l o p p e m e n t des arcades zygomat i -
ques donne au c r â n e une physionomie toute par
t i c u l i è r e , qu 'on ne retrouve chez aucun autre 
m a m m i f è r e . 

LE PACA BRUN — COELOGENYS SUBNIGER. 

Der Paka, The Sooty Paca. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 96) a des poils 
courts , c o u c h é s , d ' un jaune b r u n au dos et à la 
face externe des membres, d 'un blanc j a u n â t r e au 
ventre et à la face interne des jambes . Le long des 
flancs, depuis l ' é p a u l e jusqu 'au bord p o s t é r i e u r de 
la cuisse, sont c i n q r a n g é e s de taches d 'un jaune ' 
c la i r , rondes ou ovales. L a r a n g é e i n f é r i e u r e est 
moins m a r q u é e et se confond avec la te inte des j 
parties environnantes. A u t o u r de la bouche, et 
au-dessus de l 'œi l , s ' i n s è r e n t quelques poils tac
tiles raides, d i r i gé s en a r r i è r e . Les oreilles sont 
courtes et peu velues ; la plante des pieds et les 
doigts sont nus. Le m â l e adulte a plus de 66 cent. 
de l o n g et 33 cent, de haut . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le paca b r u n 
se trouve dans une grande partie de l ' A m é r i q u e 
du Sud, depuis S u r i n a m , à travers t ou t le Bré s i l , 
jusqu 'au Paraguay, et dans les Ant i l l e s m é r i d i o 
nales. Plus une c o n t r é e est sauvage et d é s e r t e , 
plus i l y est c o m m u n . I l est devenu assez rare 
dans les endroits h a b i t é s . 

i i u m r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est o r d i 
nai rement sur la l i s iè re des f o r ê t s que v i t le 
paca, seul ou avec sa f ami l l e . I l se creuse des 
terriers de l m , 3 0 à l m , 6 0 de p rofondeur , et y 
dor t pendant tou t le j o u r ; i l en sort, à la nu i t , 
pour chercher sa nou r r i t u r e , q u i consiste en 
feuil les, en fleurs et en f r u i t s de toute e s p è c e , et 
saccage les plantations de* cannes à sucre et de 
melons d'eau. La femelle met b â s au m i l i e u de 
l 'é té un seul pet i t , qu'el le garde longtemps dans 
son ter r ier : ce ne serait q u ' a p r è s plusieurs mois 
qu'elle sor t i ra i t avec l u i . 

C a p t i v i t é . — « U n de mes amis, d i t Rengger, 
a g a r d é chez l u i u n paca pendant t ro is ans. Quoi 
que jeune, i l se mon t r a i t c ra in t i f , indomptable , 
cherchai t à mordre quiconque s'approchait de 
l u i . I l se tenait c a c h é tout le j o u r ; la nu i t , i l r ô 
dai t par tout , cherchai t à creuser le sol, grognai t 

et t oucha i t à peine à la n o u r r i t u r e qu ' on l u i don
nai t . A p r è s quelques mois , sa sauvagerie dispa
r u t ; i l c o m m e n ç a à s 'habituer à la c a p t i v i t é , 
et finit par devenir assez f a m i l i e r . I l se laissait 
toucher , caresser, s 'approchait de son m a î t r e et 
des personnes é t r a n g è r e s . I l ne t é m o i g n a i t ce
pendant d 'at tachement à personne. Les enfants 
ne l u i laissant pas de repos du ran t le j o u r , i l 
changea ses habi tudes, et finit par rester calme 
pendant la n u i t . On le nourr i ssa i t de tou t ce 
q u ' o n mangeait dans la maison, la viande excep
t é e . I l prenai t ses a l iments avec ses incisives, et 
buvai t en lappant . Son m a î t r e m 'a a s s u r é avoir 
souvent i n t r o d u i t le do ig t dans ses abajoues, et 
les avoir t r o u v é e s rempl ies de n o u r r i t u r e . I l 
é t a i t t r è s - p r o p r e ; i l faisait ses ordures toujours 
l o i n de la couche q u ' i l s ' é t a i t a r r a n g é e dans un 
co in , avec des ch i f fons , de la pai l le , des morceaux 
de c u i r . I l marcha i t au pas ou coura i t en bondis
sant. L a l u m i è r e vive paraissait l ' é b l o u i r ; ses 
yeux ne b r i l l a i en t pas dans l ' o b s c u r i t é . Quoiqu' i l 
p a r û t h a b i t u é à l ' homme et à sa demeure, son 
ins t inc t de l i b e r t é n 'avai t pas d i m i n u é . A p r è s trois 
ans de c a p t i v i t é , i l p ro f i t a de la p r e m i è r e occa
sion pour s 'enfuir . » 

J u s q u ' à ce j o u r , on n 'a v u que rarement des 
pacas vivants en Europe . B u f f o n p o s s é d a long
temps une femel le a p p r i v o i s é e , q u i s ' é ta i t fa i t sa 
couche sous u n p o ê l e . E l l e d o r m a i t pendant le 
j o u r , r ô d a i t pendant la n u i t , rongeai t la cage 
dans laquelle on l ' enfe rmai t , l é c h a i t la ma in des 
personnes qu'elle connaissait, se laissait cares
ser par elles ; dans ces circonstances, elle s'éten
dai t et poussait de petits cris de p la is i r . Cette 
femel le cherchai t à m o r d r e les é t r a n g e r s , les en
fants et les chiens ; dans la c o l è r e , elle grondait 
et g r i n ç a i t des dents d 'une f a ç o n p a r t i c u l i è r e . Elle 
é ta i t si peu sensible au f r o i d , que B u f f o n croit 
qu 'on pour ra i t accl imater l ' e s p è c e en Europe. 

J 'ai o b s e r v é u n paca pendant p lus d ' un an au 
Ja rd in zoologique de H a m b o u r g ; i l m 'a toujours 
paru u n an imal paresseux, t r è s - p e u at trayant. L e 
j o u r , i l ne sort que ra rement de son terr ier et 
n ' a p p a r a î t qu 'au coucher d u sole i l . I l v i t en paix, 
o u , pour m i e u x d i re , avec i n d i f f é r e n c e , avec des 
agoutis et une marmot t e ; i l n 'a t taque personne, 
mais i l ne se laisse pas at taquer . I l est peu d i f 
ficile, et n 'a besoin n i d 'une n o u r r i t u r e de 
choix , n i d'une é c u r i e bien entretenue. Comme 
B u f f o n , j e l ' a i v u supporter par fa i tement le f r o i d , 
mais j e crois que son acc l imata t ion en Europe 
ne serait d 'aucun avantage. 

Usages e t p r o d u i t s . — L a peau d u paca est 
t r op mince , son p o i l est t rop grossier pour qu 'on 
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puisse se servir de sa f o u r r u r e . E n f év r i e r et en 
mars, l ' an ima l est t r è s - g r a s , et sa chair alors a 
beaucoup de g o û t et est t r è s - e s t i m é e . A u B r é s i l , 
ie paca est, avec les agoutis et les diverses e s p è c e s 
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de tatous, le g ib ier le plus c o m m u n dans les f o 
r ê t s . On le chasse soit avec des trappes, soit avec 
des chiens, et on l 'apporte au m a r c h é sous le 
n o m de gibier royal. 

L E S L Ë P O R I D É S — LEPORES. 

Die Hasen, The Hares. 

A la f i n de l 'o rdre des rongeurs, nous trouvons 
les l é p o r i d é s ou les l i èv res . Qui ne c o n n a î t ces 
an imaux aux longues moustaches, aux longues 
oreil les, dont la t i m i d i t é est proverbiale depuis 
les temps les plus r e c u l é s , dont la chair é t a i t es
t i m é e d é j à des gourmets de R o m e ! P a r m i les 
rongeurs, i l n 'en est pas, les rats et les souris ex
c e p t é s , q u i soient plus populaires que le type de 
la f a m i l l e ; chacun l 'a sous l 'œ i l , chacun l 'a t o u 
c h é , et cependant le l i èvre est encore b ien peu 
connu, i l l'est moins que d'autres an imaux que 
beaucoup de personnes n 'ont jamais vus. 

C a r a c t è r e s . — Les l é p o r i d é s f o r m e n t une f a 
m i l l e bien t r a n c h é e . Ce sont les seuls rongeurs 
q u i aient plus de deux incisives à la m â c h o i r e su
p é r i e u r e ; d e r r i è r e les p r e m i è r e s s'en t rouvent 
deux autres petites, mousses, presque quadran-
gulaires. L a denture en r eço i t une physionomie 
toute p a r t i c u l i è r e . Les molaires sont au nombre 
de c i n q ou six paires à chaque m â c h o i r e ; cha
cune est f o r m é e de deux lames (fig. 97). 

Le squelette p r é s e n t e diverses p a r t i c u l a r i t é s . 
Sans nous a r r ê t e r au d é t a i l , j e d i r a i que la co
lonne v e r t é b r a l e est f o r m é e de 12 v e r t è b r e s dor 
sales, 9 lombaires , 2 à 4 s a c r é e s et 12 à 20 coc-
cygiennes. 

Les l é p o r i d é s ont encore pour c a r a c t è r e s g é n é 
raux u n corps a l l o n g é , des pattes de d e r r i è r e l o n 
gues, u n c r â n e c o m p r i m é , des yeux et des oreilles 
grands, c i n q doigts aux pattes de devant, et qua
t re aux pattes de d e r r i è r e , des l èv res é p a i s s e s , 
t r è s - m o b i l e s , p r o f o n d é m e n t fendues, de fortes 
moustaches, et un pelage é p a i s , presque la ineux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Si cette fa 
m i l l e est pauvre en e s p è c e s , elle n 'en est pas 
moins r é p a n d u e sur une grande é t e n d u e de la sur
face de la terre . Dans toutes les parties d u monde , 
la Nouvel le-Hol lande et les î l es avoisinantes ex
c e p t é e s , on t rouve des l é p o r i d é s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l s habi tent 
tous les c l imats . On les t rouve dans la plaine, 
dans la montagne, dans les campagnes nues, 
p a r m i les rochers ; i ls v ivent à d é c o u v e r t ou se 
cachent au f o n d de terr iers . O ù s ' a r r ê t e une es

p è c e , en a p p a r a î t une autre , et, a p r è s l 'aire de 
dispersion de celle-ci, nous t rouvons celle d 'une 
t r o i s i è m e . 

Fig. 97. Ensemble de la dentition du lapin, les mâchoires 
vues par surface de frottement (*). 

Tous les l é p o r i d é s se nourr issent des parties 
molles et savoureuses des plantes, g é n é r a l e m e n t 
des feuil les. I l s mangent aussi les racines et les 
f r u i t s . 

L a p lupar t sont j u s q u ' à u n cer ta in p o i n t socia
bles, et restent f idè les au canton qu ' i l s on t a d o p t é . 
Ils y passent le j o u r , c a c h é s dans u n enfonce
ment ou dans u n te r r ie r , et en sortent la n u i t 
pour aller à la recherche de l eu r n o u r r i t u r e . On 

(*) a, mâchoire supérieure; b, mâchoire inférieure. (Fréd. Cuvier). 
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ne peut pas d i re , cependant, qu ' i ls soient v r a i 
m e n t nocturnes , car i ls ne sont au repos, le 
j o u r , que là où ils peuvent ê t r e t r o u b l é s ; pa r tou t 
o ù ils se sentent en s û r e t é , i ls courent le m a t i n , 
et le soir, b ien avant que le soleil soit des
cendu à l ' ho r i zon . 

Leurs mouvements sont par t icul iers . Ce n'est 
que dans la course que les l é p o r i d é s f o n t preuve 
de grande vitesse ; quand ils se meuvent l en t e 
ment , i ls le f o n t avec une maladresse et une 
lourdeur incroyables; leurs longues pattes de 
-der r iè re embarrassent alors l eur marche. Mais, 
en pleine course, i ls se d é t o u r n e n t avec une 
grande h a b i l e t é et f o n t preuve d'une agi l i té ex
t raord ina i re . Tous les l é p o r i d é s sont fixés au sol et 
incapables de g r imper . Us é v i t e n t l 'eau; en cas 
d'absolue n é c e s s i t é , cependant, ils traversent les 
r i v i è r e s à la nage. 

L ' o u ï e est l eu r sens le plus p a r f a i t ; i l a t te in t 
u n d e g r é de d é v e l o p p e m e n t s u p é r i e u r à celui de 
n u l autre rongeur. L 'odora t est fa ib le , sans ê t r e 
mauvais ; la vue est m é d i o c r e . Leurs f a c u l t é s i n 
tellectuelles sont assez contradictoires , si l ' on 
peut ainsi d i re . E n g é n é r a l , les l i èvres ne r é p o n 
dent pas au por t ra i t qu 'on en fa i t o rd ina i rement . 

On les d i t doux, paisibles, inoffensifs ; mais i ls 
manifestent parfois des q u a l i t é s contraires ; de 
t r è s - h a b i l e s et t r è s - c o n s c i e n c i e u x observateurs 
sont l o i n de r e c o n n a î t r e leur douceur ; ils disent, 
a u contraire , qu ' i l s sont m é c h a n t s au plus haut 
d e g r é . Leu r peur, l eur prudence, leur t i m i d i t é , 
o n t é t é de tous temps b ien a p p r é c i é e s ; on c o n n a î t 
moins la ruse que d é p l o i e n t parfois les vieux i n -
d iv idus . L e u r l â c h e t é est moins grande aussi 
q u ' o n ne veut b ien le croire . C'est les m é c o n n a î t r e 
que de leur p r ê t e r ce d é f a u t , comme l 'a f a i t 
L i n n é , en qua l i f i an t l ' e spèce c o m m u n e de t im ide 
(lepus timidus). U n auteur anglais f a i t observer 
avec raison que la f u i t e d 'un l é p o r i d é n'est pas 
plus u n signe de l â c h e t é que celle du l é o p a r d , d u 
t i g r e , d u l i o n d é t a l a n t devant t rente chiens, c'est-
à - d i r e ayant à leurs trousses l ' é q u i p a g e avec 
leque l on chasse le l i èv re . 

L a voix de quelques l é p o r i d é s consiste en un 
grognement sourd ; ils la f o n t d 'a i l leurs ra rement 
en tendre , et elle est o rd ina i rement a c c o m p a g n é e 
d u b r u i t qu ' i l s f o n t en f rappant le sol avec 
l 'une des pattes de d e r r i è r e , ce q u i est à la fois 
un signe de crainte et de c o l è r e . Quand ils sont 
e f f r a y é s , ils poussent u n c r i p e r ç a n t et p l a i n t i f . 
D'autres e s p è c e s s i f f l en t . 

Sans ê t r e aussi grande que celle de certains 
autres rongeurs, la f é c o n d i t é des l é p o r i d é s est 
encore assez c o n s i d é r a b l e ; et dans les l ieux où 

I la vie leur est f ac i l e , o ù i ls ne sont pas en but te 
à t r op de poursuites, cet adage : « A u pr in temps , 
un l i èv re gagne les champs ; en au tomne i l en 
rev ient seize, » est v r a i . L a p lupa r t des l é p o r i d é s 
ont plusieurs p o r t é e s par an, chacune de trois à 
six et m ê m e onze peti ts . Mais presque tous pren
nent si peu de soin de leur p r o g é n i t u r e , q u ' i l 
p é r i t u n grand nombre de jeunes. 

E n outre , beaucoup d'ennemis poursuivent 
par tout les l é p o r i d é s . Dans nos c o n t r é e s , W i l -
dungen (1) a r é u n i ces ennemis dans la strophe 
suivante : j e ne puis r é s i s t e r au pla is i r de la citer. 

Pauvre lièvre! va, je te plains! 
Que d'ennemis! hommes et chiens, 
Chats, loups-cerviers, martes, belettes, 
Renards, grands-ducs, aigles, chouettes, 
Pie et corbeau... combien encor 
Dévorent le lièvre aux poils d'or ! 

On comprend donc que la multiplication des 
l é p o r i d é s soit b o r n é e ; et cela est heureux , car s'il 
n 'en é t a i t a insi , i ls d é v o r e r a i e n t toutes nos r é 
coltes. L à o ù i ls sont t r è s - n o m b r e u x , i ls devien
nent u n v é r i t a b l e fléau. Chez nous, le nombre 
est m o d é r é , et les d é g â t s qu ' i l s causent n ' é g a l e n t 
pas l ' u t i l i t é don t ils sont p o u r nostables et pour 
certaines industr ies . 

LES LIÈVRES — LEPUS. 

Die Hasen, The Hares. 

Caractères. — Les lièvres ont le corps plus ou 
moins a l l o n g é ; la t ê t e c o m p r i m é e ; des oreilles 
longues et grandes ; les jambes de d e r r i è r e plus 
d é v e l o p p é e s que celles de devant et d isposées 
pour le saut ; c i n q doigts aux pieds de devant, 
quatre à ceux de d e r r i è r e ; une queue courte et 
r e t r o u s s é e ; six paires de molai res à la m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e , c i n q seulement à la m â c h o i r e i n f é 
r i eure . 

Deux sections bien distinctes peuvent être 
in t rodui tes dans ce genre. 

LES LIÈVRES PROPREMENT DITS - LEPORES. 

Caractères. — Les lièvres proprement dits se 
d i s t inguent par des oreil les au moins aussi l o n 
gues que la t ê t e ; par une p o i t r i n e é t r o i t e , r e l a t i 
vement à l ' a r r i è r e - t r a i n , q u i est la rge , et par des 
membres p o s t é r i e u r s b i en plus for t s et p lus longs 
que les membres a n t é r i e u r s . E n ou t r e , l eur 

(l) Wildungen, traduction inédite de M.Ch. Meaux Saint-
Marc. 
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pelage est gris et t r è s - i n é g a l ; i ls ne t e r ren t 
po in t , me t ten t bas à d é c o u v e r t , et les petits 
naissent v ê t u s d ' u n po i l é p a i s . 

LE LIÈVRE COMMUN OU TIMIDE —LEPUS TIMI DUS. 

Der Hase, The Rare. 

Caractères. —Le lièvre commun {fig. 98)a75 
cent .de long , sur lesquels u n peu plus de 8 cent. 
appart iennent à la queue ; i l a 30 cent, de haut , et 
pèse de 4 à 5 k i logrammes . Dans les bonnes sai
sons, o n t rouve quelquefois des l i èv res dont le 
poids est de 9 k i logrammes . Les l i èv res des m o n 
tagnes sont p lus grands que ceux des plaines, 
probablement parce qu ' i l s sont moins e x p o s é s 
aux poursuites. 

L a couleur de son pelage est d i f f i c i l e à d é 
c r i r e en quelques mots . Les poils duveteux sont 
t r è s - é p a i s , f o r t emen t c r é p u s ; les poils soyeux sont 
f o r t longs, et l é g è r e m e n t c r é p u s . L e duvet est blanc 
sous la gorge et sur les flancs ; blanc, avec le bou t 
d 'un b r u n f o n c é , au dos; d 'un r o u x f o n c é au 
c o u , é g a l e m e n t d 'un r o u x f o n c é , avec le bout 
b lanc , à la nuque . Les poils soyeux du dos sont 
les uns no i rs , les autres gris à leur racine, d ' un 

b r u n f o n c é au bou t , m a r q u é s d'anneaux j a u n c -
r o u i l l e . L e pelage, dans son ensemble, a la cou
leur de la terre . Le dos est brun- jaune , m o u c h e t é 
de n o i r ; le cou j a u n e - b r u n , avec des t r a î n é e s 
blanches ; le ventre blanc, cette couleur c h a n 
geant suivant la saison. 

L a femel le ou hase est plus rousse que le m â l e . 
On trouve en outre des l ièvres jaunes, tache
t é s , blancs. L a couleur est donc t r è s - v a r i a b l e , 
mais t ou jou r s en ha rmonie avec le m i l i e u , ce q u i 
permet à l ' an ima l , c o u c h é à ter re , d ' é c h a p p e r 
f ac i l ement aux regards. A une pet i te distance 
m ê m e , on ne peut l 'apercevoir , tant ses teintes 
s 'harmonisent avec celles d u sol . 

Les levrauts on t souvent une é to i l e sur le 
f r o n t ; t r è s - r a r e m e n t cette marque persiste à 
l ' â g e adulte . 

Chez le l i èv re t i m i d e , les oreil les sont plus 
longues que la t ê t e , et, rabattues en a r r i è r e , l 'a
n i m a l é t a n t c o u c h é , elles at te ignent la queue, ce 
q u i le dis t ingue des autres e s p è c e s . Comme chez 
cel les-ci , le bou t des oreilles est n o i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le l i èv re a 
pour patr ie toute l 'Europe centrale et une pet i te 
part ie de l 'Asie occidentale. Dans le sud , i l est 
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r e m p l a c é par le l i èvre de la M é d i t e r r a n é e , es
p è c e plus petite, au pelage plus roux ; dans les 
hautes montagnes, par le lièvre variable ; dans les 
c o n t r é e s septentrionales par le lièvre des neiges; 
e s p è c e t r è s - v o i s i n e , mais probablement dis t incte 
du l i èvre des Alpes . Sa l i m i t e n o r d est l ' É c o s s e , 
la S u è d e m é r i d i o n a l e et le n o r d de la Russie; sa 
l i m i t e sud est la France et le n o r d de l ' I t a l i e . 

Le l i èvre de la Chine, de la Boukhar ie , des 
steppes des Kirghises est-il le m ê m e que notre 
l i è v r e ? L a question n'est pas r é s o l u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les campa
gnes fer t i les au voisinage des f o r ê t s , les premiers 
versants b o i s é s des montagnes, sont les l ieux 
que le l i èvre p r é f è r e . Dans les Alpes, i l arr ive 
j u s q u ' à une a l t i tude de 1,600 m è t r e s au-dessus 
d u niveau de la mer, et dans le Caucase j u s q u ' à 
2,000 m è t r e s . 

Le l i èv re , que l ' on a vainement t e n t é d 'acc l i 
mater dans le N o r d , p r é f è r e les c o n t r é e s t e m p é 
r é e s aux pays f ro ids ; i l choisi t les endroits cou
verts, sous le vent et b ien a b r i t é s . Les v ieux 
m â l e s choisissent l eur cantonnement avec moins 
de soin que les jeunes et les femelles . Ils se 
g î t e n t dans des buissons, dans des roseaux, sur 
des amas de bois. Les hases et les levrauts 
apportent au contraire beaucoup d e ° p r u d e n c e 
dans le choix de leur g î t e . 

De tous les auteurs, D i e t r i c h de W i n c k e l l est 
celui qu i a le mieux d é c r i t les m œ u r s des l i è v r e s , 
et j e crois ne pouvo i r mieux fa i re que de c i te r 
textuel lement ses paroles. 

« En g é n é r a l , d i t - i l (1), le l i èvre est u n an imal 
p l u t ô t noc turne que d iu rne , quoique par tous les 
beaux jou r s d ' é t é on puisse le vo i r , le soir et le 
m a t i n , c o u r i r dans les champs. I l ne qu i t t e pas 
volontiers l ' endro i t o ù i l a é t é é levé et o ù i l a 
grandi . N ' y t r o u v e - t - i l pas u n autre l i èvre avec 
lequel i l puisse s'accoupler ; la n o u r r i t u r e y est-
elle insuff isante , i l s ' é l o igne , mais pour y reve

n i r en automne ou a p r è s l ' accouplement . S ' i l est 
en repos dans u n endro i t , i l y demeure ; s ' i l y 
est poursu iv i , i l le f u i t pou r t ou jou r s . Le l i èv re 
q u i habite les champs ne les qu i t t e que quand 
i l p leut . L ' e n d r o i t o ù i l g î t e es t - i l d é f r i c h é , i l 
se rend dans un autre , dans u n champ de navets, 
de b l é , de t r è f l e , etc., dans lequel i l se fixe et o ù 
i l engraisse, e n t o u r é q u ' i l est par une abondante 
n o u r r i t u r e . I l a ime beaucoup les choux et les 
navets, et semble avoir u n g o û t pa r t i cu l i e r pour 
le pers i l . E n automne, i l gagne les j a c h è r e s , les 
bas-fonds couverts de joncs . Tant que la neige ne 

(1) Dietrich de Winckell, Handbuch fur JœgerundJagd-
berechtigte. 

couvre pas les champs ou qu 'e l le est peu abon
dante, i l ne change pas de demeure . La nui t , i l 
p é n è t r e dans les j a rd ins pour manger des choux. 
L o r s q u ' i l t ombe beaucoup de neige, i l se laisse 
enterrer dans son g î t e , mais d è s que les mauvais 
temps cessent, on le voi t r e p a r a î t r e dans les 
champs de t r è f l e . L a neige se couvre-t-elle d'une 
couche de glace, sa n o u r r i t u r e habi tuel le l u i fai
sant de plus en plus d é f a u t , i l peut causer alors de 
grands d é g â t s dans les j a rd ins et les pép in iè res . 
I l ronge l ' é c o r c e des jeunes arbres, notamment 
des acacias, des m é l è z e s ; i l mange des prunelles 
et des choux rouges. Lorsque la neige a fondu, le 
l i èv re mange des herbes vertes de toute espèce. 
A peine les b lés d 'h iver commencent - i l s à lever, 
q u ' i l s'en n o u r r i t ; plus t a r d , i l f a i t des dégâts 
d ' un autre genre aux emblavures , en venant s'y 
g î t e r ; i l s'y cache souvent le j o u r et en sort le 
soir pour vis i ter les champs de choux , de navets, 
nouve l lement p l a n t é s . 

« Le l i èv re q u i habi te les bois ne va dans les 
champs que le soir ; et le m a t i n , au point du 
j o u r , ou peu a p r è s le lever d u solei l , i l rentre 
sous bois. Nous venons de d i re qu 'en é té i l se 
t i e n t quelquefois pendant le j o u r dans les hautes 
moissons; l o r squ ' i l p l eu t , i l hante les friches 
et les j a c h è r e s . E n au tomne, quand les feuilles 
tombent , i l qu i t t e la f o r ê t ; en h iver , i l se relire 
dans les f o u r r é s les plus é p a i s ; au d é g e l , i l re
tourne dans les l i e u x plus d é c o u v e r t s . 

« Le v é r i t a b l e l i è v r e des f o r ê t s se montre 
pendant la bel le saison sur la l i s i è r e des bois, et 
s ' i l n 'y t rouve pas assez de n o u r r i t u r e , i l va le soir 
dans les champs. L a chute des feui l les ne l u i fait 
pas abandonner la f o r ê t , car, en hiver , i l s'y 
enfonce de plus en plus . 

« L e l i è v r e hab i tan t des montagnes s'accom
mode t r è s - b i e n des herbes aromatiques qu i pous
sent p r è s de son g î t e , et ne va dans les champs 
que par capr ice , lorsque sur tou t ces champs sont 
t ou t à f a i t à p r o x i m i t é de sa demeure . 

« Sauf l ' é p o q u e d u r u t , o ù tous les l ièvres sont 
exc i t é s au plus hau t d e g r é , ces an imaux passent 
toute la j o u r n é e à d o r m i r dans l eu r g î t e . 

« Jamais u n l i èv re ne se r end directement à 
l ' end ro i t o ù i l veut se g î t e r , i l le d é p a s s e u n peu, 
revient , le d é p a s s e de nouveau , f a i t u n bond de 

c ô t é , et n 'a r r ive e n f i n à l ' e n d r o i t o ù i l veut s'ar
r ê t e r qu 'en faisant u n g r and saut. 

« Pour p r é p a r e r son g î t e , le l i èv re creuse dans 
le sol une c a v i t é de 5 à 8 cent , de profondeur , 
assez longue et assez la rge p o u r q u ' o n ne voie 
q u ' u n peu d u dos de l ' a n i m a l l o r s q u ' i l y est cou
c h é , les pattes de d e r r i è r e r a m a s s é e s sous l u i , la 
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t ê t e reposant sur les pattes de devant é t e n d u e s , 
les oreilles rabattues sur le dos. C'est là le seul 
abr i q u ' i l se c r é e cont re la p lu ie et les orages. 
En hiver , i l le creuse assez p r o f o n d é m e n t pour 
qu 'on n ' a p e r ç o i v e p lus de l u i qu 'un po in t gris 
f o n c é . E n é t é , i l se tourne la t ê t e vers le n o r d , en 
hiver vers le sud, et par les temps d'orages, t o u 
jours sous le vent. 

a On c ro i ra i t que la na ture a d o n n é au l i èv re 
la r a p i d i t é , la ruse, la v igi lance pour compenser 
sa t i m i d i t é i n n é e . A - t - i l t r o u v é pendant la n u i t 
de quoi assouvir son a p p é t i t , la t e m p é r a t u r e est-
elle bonne, i l se rendra le m a t i n au lever d u so
l e i l dans u n l ieu sec, sableux, pour y prendre ses 
é b a t s seul ou avec ses semblables. I l saute, cour t 
en rond , se rou le ; i l s'enivre te l lement dans ses 
jeux q u ' i l p rend le renard pour u n camarade, er
reur q u ' i l paye b i e n t ô t de la vie . Le v ieux l i èv re ne 
se laisse pas ainsi surprendre; l o r s q u ' i l est f o r t et 
en bonne s a n t é , i l é c h a p p e presque tou jour s par 
la f u i t e aux poursuites de son ennemi . I l cherche 
à le d é r o u t e r par ses zigzags et ses crochets. 
Quand i l est poursu iv i par un chien l év r i e r , i l 
cherche à se fa i re couper par un autre l i èv re 
q u ' i l chasse de son g î t e et dont i l p rend la place, 
ou b ien i l se r é f u g i e dans u n t roupeau de m o u 
tons , dans u n f o u r r é de roseaux, et traverse 
m ê m e u n cours d'eau à la nage. Jamais i l ne r é 
sistera à u n autre an ima l , et la jalousie seule peut 
le pousser à s'attaquer à ses semblables. Parfois , 
le danger peut le surprendre au po in t d ' a n é a n 
t i r ses f a c u l t é s ; i l oubl ie dans ce cas tous les 
moyens de s a l u t ; i l c o u r t d e ç à et d e l à en pous
sant des cris p l a i n t i f s . » 

« L e l i è v r e , d i t Gaston P h œ b u s , a g rand p o u 
voir de c o u r i r ; » i l t rouve son salut dans la r a 
p i d i t é et dans la d u r é e de sa course. 

La grande r a p i d i t é d u l i èv re est la c o n s é q u e n c e 
de son organisat ion. Avec ses membres p o s t é 
r ieurs plus longs que ceux de devant, l ' an ima l 
peut mieux c o u r i r en montan t qu 'en descendant. 
Quand le l ièvre est t r anqu i l l e , i l ne f a i t que de 
petits sauts, t r è s - l e n t s ; quand i l se h â t e , i l f a i t 
des bonds c o n s i d é r a b l e s . L o r s q u ' i l f u i t et q u ' i l 
est assez l o i n de son g î t e , i l s ' a r r ê t e et s'assied 
sur son a r r i è r e - t r a i n ; s ' i l a quelque avance sur 
le c h i e n , i l marche quelques pas, tou rne et 
retourne sur u n espace restreint . 

Le l i èv re a peur de t ou t objet i n c o n n u ; i l 
év i te aussi avec soin les é p o u v a n t a i l s que l ' on 
plante dans les champs p o u r l ' é l o i g n e r . Mais de 
vieux l i èv r e s e x p é r i m e n t é s se m o n t r e n t parfois 
t r è s - h a r d i s : i ls n 'on t m ê m e pas peur des chiens. 
Lorsqu ' i l s r emarquen t que ceux-ci sont e n f e r m é s 

o u a t t a c h é s , i ls p é n è t r e n t dans les j a rd ins avec 
une impudence sans é g a l e , v iennent manger sous 
les yeux de leurs ennemis les plus a c h a r n é s . Lenz 
a vu plusieurs fois des l i èv res a r r iver sous ses f e 
n ê t r e s , et passer si p r è s des chiens qu ' i l s aura ient 
p u ê t r e couverts de leur bave. 

D 'o rd ina i r e , i l ne pousse de c r i que l o r s q u ' i l 
est en grand danger, et ce c r i ressemble aux 
g é m i s s e m e n t s d 'un pe t i t enfant . 

L ' o u ï e , ce que f o n t d 'ai l leurs p r é j u g e r ses gran
des orei l les , est le sens le plus d é v e l o p p é chez 
le l i èv r e . Son odorat n'est pas mauvais , mais sa 
vue est f a ib le . 

Toutes ses f a c u l t é s intel lectuelles sont d o m i 
n é e s par une prudence et une v ig i lance p o r t é e s 
au plus hau t d e g r é . Le moindre b r u i t , le vent q u i 
souffle à travers les branches, une feu i l l e q u i 
tombe , suffisent pour t roub le r son sommei l et 
a t t i re r toute son a t t en t ion . U n l é z a r d , le coasse
men t d 'une grenoui l le , le f o n t f u i r de son g î t e ; 
et lo r squ ' i l est en pleine course, un l é g e r s i f f l e 
ment l ' a r r ê t e . L a douceur d u l i è v r e n'est r i en 
moins que certaine. D i e t r i c h de W i n c k e l l d i t 
que la m é c h a n c e t é est le plus grand vice de cet 
an ima l . Ce n'est pas q u ' i l morde ou q u ' i l g r i f f e ; 
mais la femel le n 'a aucun amour materne l , e l l e 
m â l e se compor te de la m a n i è r e la plus cruel le 
envers ses peti ts . 

Le temps du r u t , dans les 'h ivers r i goureux , 
commence vers les premiers jours de mars*; dans 
les hivers plus doux, i l a l i eu à la fin de f é 
vrier. I l est d 'autant plus p r é c o c e que le l i èv re 
trouve plus de n o u r r i t u r e . « A u commencement 
de la saison d u r u t , d i t l ' auteur que j ' a i c i t é , les 
m â l e s r ô d e n t pa r tou t et sans cesse, cherchant des 
hases, suivant leur piste, le nez à ter re , comme 
les chiens. Quand u n m â l e et une femel le se sont 
r e n c o n t r é s , ils commencent par s'agacer l ' u n 
l 'aut re , courant en cercle, se dressant, et, dans 
ce j e u , la femel le est la plus d é m o n s t r a t i v e . B ien 
tô t , cependant, d'autres m â l e s a r r iven t ; le pre
mie r cherche à e n t r a î n e r sa compagne, à la faire 
f u i r , mais elle r é s i s t e , et finit par se donner au 
plus va i l lan t . On comprend fac i l ement que la 
chose ne do i t pas se passer avec calme. L a j a lou 
sie i r r i t a n t les m â l e s , i ls se l iv ren t u n combat 
q u i , sans avoir une issue fatale, est des plus d i 
vertissants pour le spectateur. Deux, t rois m â l e s , 
u n plus grand nombre quelquefois , se courent 
dessus, s ' é l o i g n e n t , se dressent l ' u n contre l ' au 
t re , s ' é l a n c e n t à nouveau, se donnent des coups 
de patte ; le duvet vole de tous c ô t é s , j u s q u ' à ce 
qu ' en f in le plus f o r t reste va inqueur , ou que la 
hase, ce q u i arr ive souvent, se soit é l o i g n é e fu r -
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t ivement avec u n des combattants, ou avec u n 

nouvel a r r ivant . » 
Des chasseurs dignes de f o i assurent que ces 

combats ne se passent pas souvent sans blessures, 
et disent avoir t r o u v é plusieurs fois des l ièvres 
q u i avaient perdu leurs yeux. Le duvet q u i reste 
sur la place du combat est u n signe cer ta in que 
la saison du r u t a c o m m e n c é , et u n avertisse
men t pour le chasseur in t e l l igen t de cesser la 
poursuite de ce gibier . 

La femel le por te pendant t rente j o u r s , et reste 
en chaleur t ou t le temps de la gestat ion. El le 
me t bas pour la p r e m i è r e fo is dans la d e r n i è r e 
quinzaine de mars, pour la q u a t r i è m e et der
n i è r e fois en a o û t . La p r e m i è r e p o r t é e est d 'un 
ou deux peti ts , la seconde de t rois à c i n q , la 
t r o i s i è m e de deux, la q u a t r i è m e d 'un ou deux. 
Ce n'est qu 'except ionnel lement , et dans des h i 
vers t r è s - d o u x , qu'el le a c inq p o r t é e s . E l le met 
bas dans un endroi t t r anqu i l l e , sur u n tas de f u 
mier , dans le creux d 'un vieux t ronc , sur u n l i t 
de feui l les s è c h e s , ou m ê m e sur le sol n u . Les 
petits naissent les yeux ouver t s , couverts de 
poils, et d é j à assez d é v e l o p p é s . D ' a p r è s bien des 
chasseurs, i ls se met tent a u s s i t ô t à se s é c h e r et 
à se nettoyer e u x - m ê m e s . L a m è r e ne reste avec 
eux que c i n q ou six jou r s , puis les abandonne à 
leur sort. De temps à autre, seulement, elle re
vient à l ' endroi t o ù i ls sont, les appelle en f a i 
sant battre ses oreilles l 'une contre l ' au t re , et 
leur donne à teter, moins par amour materne l 
que pour se d é b a r r a s s e r de son la i t . E n cas de 
danger, elle f u i t au l o i n . On a cependant vu des 
hases d é f e n d r e leurs petits contre des corbeaux 
et des oiseaux de proie de fa ible ta i l l e . 

E n g é n é r a l , le peu d 'at tachement de la m è r e 
pour ses petits est la pr inc ipale cause de la m o r t 
d ' u n grand nombre de levrauts. Beaucoup meu
ren t en naissant, si la t e m p é r a t u r e est t r op f r o i d e . 
É c h a p p e n t - i l s à ce p remie r danger, i ls sont ex
p o s é s à b ien d'autres, et i ls on t sur tout à redou
ter leur p è r e , q u i se comporte d'une m a n i è r e 
v ra iment c rue l le à leur é g a r d , et les t o r t u r e j u s 
q u ' à la m o r t . « J'entendis u n j o u r , p r è s d 'un 
vi l lage, les g é m i s s e m e n t s d ' u n levraut , d i t Die
t r i c h de W i n c k e l l ; j e supposai q u ' i l avait é t é 
pr i s par u n chat, et m 'approcha i pour tuer le 
ravisseur. Mais j e vis u n l i èv re m â l e assis de
vant le levraut , le repoussant a l ternat ivement 
avec une patte, puis avec l ' au t r e ; le pauvre 
pe t i t en é t a i t t o u t é p u i s é . L e vieux paya sa 
c r u a u t é de la vie. » 

Chez aucun autre a n i m a l , o n ne t rouve autant 
de monstres que chez le l i èv r e . I l n'est pas rare 

d 'en v o i r q u i on t deux t ê t e s , deux langues, des 
dents saillantes.. 

Une jeune f a m i l l e ne qu i t t e pas volontiers 
l ' endro i t o ù elle est n é e . Les f r è r e s et s œ u r s ne 
s ' é l o i g n e n t pas beaucoup l ' u n de l 'autre, bien 
que chacun a i t son g î t e à pa r t . L e soir , ils vont 
b rou te r de compagn ie ; le m a t i n , i ls retournent 
ensemble dans l ' end ro i t o ù se t rouve leur gîte, 
et ainsi j u s q u ' à ce qu ' i l s aient la m o i t i é de leur 
ta i l le . Alors ils se s é p a r e n t . A quinze mois ils 
sont c o m p l è t e m e n t adul tes; mais , à u n an, ils 
sont d é j à capables de se r ep rodu i re . 

L e t e rme e x t r ê m e de la vie d u l i èvre paraît 
ê t r e de sept à h u i t ans. On en a v u cependant 
é c h a p p e r plus longtemps à toutes les poursuites 
sans ê t r e encore affaibl is par l ' â g e . Dans les pre
m i è r e s a n n é e s de ce s i è c l e , u n l i è v r e m â l e était 
b ien connu des chasseurs de c h â m o i s . M o n père 
ne l 'avait pas perdu de vue depuis h u i t ans qu'i l 
se d é r o b a i t à toutes les poursuites ; pendant un 
h iver r i goureux , i l pa rv in t à le tuer . Ce lièvre 
pesait 9 k i l o g r a m m e s . De tels exemples sont 
t r è s - r a r e s , su r tou t main tenant que les paysans 
chassent aussi. 

Chasse. — D é c r i r e toutes les chasses que l'on 
f a i t au l i èvre nous e n t r a î n e r a i t t rop l o i n . Des livres 
entiers en t r a i t en t exclus ivement . Pour prendre 
u n l i èv re d ignement , on ne peu t employer n i les 
p i è g e s n i les collets (fig. 99). Ces moyens sont 
à r é p r o u v e r ; i ls sont de plus inu t i l e s , car c'est le 
renard , le plus souvent, q u i p ro f i t e de la capture. 
Par contre , les chasses faites par les forestiers 
in te l l igents sont u n v é r i t a b l e plais i r d 'homme. I l 
serait d i f f i c i l e de d é c i d e r que l genre de chasse est 
le plus at t rayant . Pour m o i , j e me prononcerais 
pour la t raque et l ' a f f û t . L a p r e m i è r e de ces 
chasses est sur tou t pra t icable dans les grandes 
plaines ; elle est t r è s - p r o d u c t i v e , mais elle exige 
u n grand personnel , et chacun ne peut se donner 
ce p la is i r . Les chasseurs s'avancent silencieuse
men t ; t ou t à coup, le chef commande halte ; 
chasseurs et rabat teurs se disposent en cercle; 
puis, tous avancent. Les rabat teurs cr ient , les 
chiens couren t en avant, t o u t se remue dans 
l 'enceinte t r a q u é e . I c i u n l i è v r e se l ève , puis un 
autre : ce lu i - c i cherche à s ' enfui r , c e l u i - l à , plus 
prudent , se t a p i t dans son g î t e ; u n autre court 
d é s e s p é r é dans l 'enceinte . Souvent u n renard, 
surpr is dans sa promenade , cherche à se frayer 
une issue, me t toute sa ruse en j e u . Le cercle se 
resserre peu à peu , le b r u i t augmente ; le pre
mie r coup de f e u r e t en t i t . C'est b i e n s ' i l a p o r t é , 
mais c'est plus amusant s ' i l a m a n q u é , car sou
vent alors toute une r a n g é e f a i t f e u sur le mai -
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Fig. 99. Le Lièvre pris au collet. 

heureux l i èvre avant q u ' u n p l o m b l 'abatte. La 
place se couvre de plus en plus de cadavres ; les 
chiens les ramassent ; les b â t o n s des rabatteurs 
se chargent de g ibier ; le cercle se resserre ; la 
prudence commande de ne plus t i r e r qu 'au de
hors de l'espace c i rconscr i t . Les l i èvres sont 
p o u s s é s entre les chasseurs, et plus d ' un arr ive à 
é c h a p p e r . C'est u n spectacle superbe et des plus 
amusants. 

Mais la chasse à l ' a f fû t est encore plus i n t é r e s 
sante; seulement elle n'est pas a u t o r i s é e par tout . 
Le l i è v r e , avons-nous d i t , vo i t dans chaque objet 
u n danger m e n a ç a n t : c'est sur cette par t i cu la 
r i t é qu'est b a s é e la chasse à l ' a f fû t . A u m i l i e u de 
la n u i t , q u a n d les l i èv re s sont sortis de la f o r ê t 
et b rou ten t pais ib lement dans la plaine, on leur 
f e r m e les passages par lesquels i ls f o n t l eur r e n 
t r é e . Tro i s ou quatre hommes ar r ivent c h a r g é s 
de gros ballots d ' é t o u p e , auxquels sont f ixés des 
plumes o u des lambeaux d ' é t o f f e b lanche. Des 
p ieux , p l a c é s de distance en distance, t o u t au
tour d u champ, servent à attacher ces é t o u p e s , 
dont l ' é l é v a t i o n au-dessus d u sol do i t ê t r e de 30 
cent, env i ron . L a re t ra i te é t a n t ainsi c o u p é e aux 
l i èv re s , les chasseurs se met ten t de bon m a t i n en 
campagne, sous la condui te d 'un chef q u i as
signe à chacun une place. A l o r s tous restent i m 
mobiles , at tendant ce q u i va se passer. 

A u x p r e m i è r e s lueurs d u j o u r , les l i èvres se 
d i r igen t vers la f o r ê t ; i ls suivent sans crainte 
leur c h e m i n a c c o u t u m é ; ils avancent en j o u a n t . 
T o u t est s i lencieux dans la plaine et dans la fo 
r ê t ; c'est t o u t au plus si l ' on entend le croasse
m e n t d 'une corne i l le . A l ' o r i en t , le solei l q u i se 
l ève r o u g i t l ' h o r i z o n . Les l i è v r e s s 'approchent ; 
i l s a p e r ç o i v e n t les é p o u v a n t a i l s , deviennent 
soucieux, s 'effrayent, dressent et agi tent les 
c r e i î l e s , mais t o u t est t r a n q u i l l e . Us f o n t que l -

BREHM. 

ques pas pour examiner de p lus p r è s l ' ob j e t de 
leur t r o u b l e et n ' en sont que plus e f f r a y é s . U n 
d'eux recule, f a i t u n crochet , revient dans le 
champ, mais cherche b i e n t ô t à r en t re r par u n 
autre endro i t : i l y t rouve le m ê m e obstacle. I l 
n 'a pas é t é assez p ruden t , car u n é c l a i r b r i l l e et 
au s s i t ô t le p remie r coup de f eu v ien t t r o u b l e r le 
silence d u m a t i n . U n autre le suit , puis u n t r o i 
s i è m e , la fus i l lade commence , r é p é t é e par tous 
les é c h o s des alentours. T o u t s'agite ; les coups de 
feu par tent de toute la l i s i è re de la f o r ê t . Les l i è 
vres d é s e s p é r é s courent de cô t é et d 'autre ; i ls 
prennent autant que possible leurs chemins ha
bi tuels , et v iennent s ' o f f r i r aux chasseurs. Le 
massacre cont inue j u s q u ' à ce que le j o u r soit 
l evé . A ce momen t , tous les l i èv res on t d i sparu . 
Ceux q u i n 'on t pas é t é atteints se sont r é f u g i é s 
dans les champs ; i ls y restent, ne se dou tan t pas 
q u ' a p r è s l ' a f f û t v iendra la t raque. Les chasseurs 
sortent de la f o r ê t p o u r ramasser l eu r g ib ie r . 
Mais tous n 'on t pas eu le m ê m e bonheur ; q u e l 
ques-uns seulement ont f a i t des v ic t imes . I l est 
si d i f f i c i l e , a u pet i t j o u r , d e b ien v iser ,qu 'ord ina i re -
ment on manque plus de l i èv res qu 'on n 'en tue . 

L ' a f f û t sol i taire , le soir, est aussi t r è s - a g r é a b l e 
pour le jeune chasseur encore i n e x p é r i m e n t é et 
q u i ne p o u r r a i t t rouver occasion plus favorable . 
« L e l i è v r e arr ive en t r o t t an t hors de la f o r ê t . I l 
a f a i t tant de fois le m ê m e c h e m i n q u ' i l s'y c ro i t 
en s û r e t é . I l s'assied et reste i m m o b i l e , i l est donc 
faci le à t i r e r . 

« L ' a f f û t est encore excel lent pour d é t r u i r e 
toute la gent c a r n a s s i è r e . On v o i t des belettes, 
des renards, des martes que l ' on peut a t t i r e r en 
i m i t a n t le c r i des souris , des levrauts, des o i 
seaux de proie q u i v iennent passer la n u i t dans 
la f o r ê t . Pour le natura l is te , l ' a f fû t est des plus 
i n t é r e s s a n t s et des plus i n s t r u c t i f s , su r tou t au 
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lever d u j o u r ; i l t rouve , pour ainsi d i r e , les a n i 
maux en d é s h a b i l l é ; i l vo i t la m a n i è r e don t ils 
se compor ten t à l ' é t a t de repos et de calme. Plus 
d 'un chasseur p r é f è r e l ' a f f û t à t o u t autre p r o 
c é d é de chasse; car , dans ces cas, l ' e s p é r a n c e 
demeure t ou jou r s sa compagne fidèle. » 

Je ne parlerai pas des autres chasses, et sur
tou t de la chasse à courre à la mode anglaise, 
q u i n'est que beaucoup de b r u i t pou r r i en . Je 
f e ra i seulement r emarquer que la chasse au 
l ièvre ne rapporte n u l l e par t autant qu ' en A l l e 
magne, m ê m e a u j o u r d ' h u i où les nouvelles lois 
autorisent aussi les paysans à chasser. E n 
France, en Belgique, et sur tout dans l 'Europe 
m é r i d i o n a l e , les l i èvres sont beaucoup plus rares. 
Lorsque la reine de France, E l é o n o r e , vis i ta la 
Cour i m p é r i a l e à Bruxelles (vers 1550 ) , elle 
r e ç u t chaque j o u r pour sa table t 28 livres de 
b œ u f , d u m o u t o n , d u veau, d u porc à d i s c r é t i o n , 
mais r i en que deux l i èv re s , et dans une chasse 
d u r o i , q u i dura six j o u r s , on tua 208 sangliers, 
960 canards sauvages, et seulement 5 l i è v r e s . 

C a p t i v i t é . — Des l ièvres pr is jeunes s 'appri
voisent parfa i tement et s 'habituent rap idement 
à la m ê m e n o u r r i t u r e que les lapins ; mais i ls 
sont d é l i c a t s et n 'on t pas une longue existence ; 
lorsqu 'on ne leur donne que d u f o i n , d u pa in , de 
l 'avoine, de l 'eau sans aucun a l imen t v e r t , i ls 
vivent plus longtemps. Met-on de jeunes l i èv res 
avec des vieux, ceux-ci les tuent . Les autres an i 
maux ont ra rement u n sort plus heureux, et i l 
m'est a r r i v é une fois de t rouver u n ra t m o r t et à 
m o i t i é m a n g é dans l 'enclos des l i èv res de notre 
j a r d i n . Les l i èv res v ivent cependant en bonne 
ha rmonie avec les cochons d ' Inde , et i ls s'accou
p len t avec les lap ins . 

Les m é t i s de l i èv res et de lapins ou léporidés 
sont f é c o n d s ; Broca (1) l 'a d é m o n t r é . U n 
é l e v e u r d ' A n g o u l ê m e , Roux , l iv re chaque an
n é e , depuis quelque temps , des m i l l i e r s de 
l é p o r i d é s au commerce . I ls sont f é c o n d s entre 
eux et avec les e s p è c e s parentes. Les m é t i s à t rois-
h u i t i è m e s , c ' e s t - à -d i re ceux q u i on t u n quar t de 
l a p i n et t rois quarts de l i è v r e , sont les mei l l eurs . 
On a obtenu ainsi des peti ts j u s q u ' à la t r e i z i è m e 
g é n é r a t i o n , et leur f é c o n d i t é n'a pas encore 
d i m i n u é . La femel le a six p o r t é e s par an, chacune 
de c i n q à six petits. Broca s'est convaincu que le 
p r o p r i é t a i r e survei l la i t avec grand soin ses c r o i 
sements. I l s é p a r a i t ou r é u n i s s a i t ses an imaux 
suivant les circonstances, les d é s i g n a i t par des 

( 0 P. Broca, Mémoire sur l'hybriditéet sur la distinction 
drs espèces animales (Journal de Physiologie, 1858-1859 
t. I et i l ) . 

noms ou par des ch i f f r e s . I l est donc cer ta in que, 
chez les rongeurs , des e s p è c e s d i f f é r e n t e s peu
vent p rodu i r e des peti ts f é c o n d s . 

Les jeunes levrauts deviennent assez fami l ie rs 
pour a r r ive r à l 'appel de l ' h o m m e ; pour prendre 
leur n o u r r i t u r e dans sa m a i n , apprendre m ê m e 
des tours d'adresse. De v ieux l i è v r e s , par contre, 
restent t ou jou r s sots et ne s 'habi tuent pas à leur 
m a î t r e . Les l i èv r e s capt ifs sont v i fs et gais, ils 
amusent par leurs gambades joyeuses et leur 
douceur i n a l t é r a b l e ; mais i ls ne se d é p o u i l l e n t 
jamais de l eu r t i m i d i t é . « R ien de plus d r ô l e , . d i t 
Lenz, que d 'entrer dans l ' é c u r i e d 'un l i è v r e , une 
feu i l le de papier blanc à la m a i n . L ' a n i m a l en de
vient hors de l u i , i l saute le l ong des mur s , fa i t 
des bonds de plus d ' u n d e m i - m è t r e dehaut. » 
L e u r rend-on l a l i b e r t é , i ls redeviennent t r è s - r ap i -
dementsauvages. L e u r in te l l igence est t r è s - f a ib le . 

Usages e t p r o d u i t s . — L ' u t i l i t é dont est le 
l i è v r e , compense à peine les d é g â t s q u ' i l cause. 
Sa chair succulente , sa f o u r r u r e , payent tou t au 
plus son en t re t i en , car i l v i t aux d é p e n s de 
l ' h o m m e . E n Russie on u t i l i se beaucoup la peau 
d u l i è v r e ; en B o h ê m e , don t la chapellerie est 
r e n o m m é e depuis b ien l ong temps , on en em
ploie env i ron 40,000 tous les ans. De la peau 
d é p o u i l l é e de ses poils et t a n n é e , on f a i t des sou
l iers , une e s p è c e de p a r c h e m i n et de la colle forte . 

Dans l 'ancienne t h é r a p e u t i q u e , les poils, la 
graisse, le sang, la cervel le , les os, les exc ré 
ments de l i è v r e , j o u a i e n t l eur r ô l e , et m ê m e 
a u j o u r d ' h u i , des gens c r é d u l e s se servent de la 
peau et de la graisse de l i è v r e contre diverses 
maladies. 

L e l ièvre a p a s s é longtemps pour u n ê t re 
e n s o r c e l é . A u s i èc l e dernier , on c roya i t encore 
vo i r en l u i u n he rmaphrod i t e , capable de chan
ger de sexe à v o l o n t é . Les c o u l é e s q u ' i l se fraye 
dans les emblavures sont encore p o u r certaines 
gens des sentiers t r a c é s par les s o r c i è r e s et 
n o m m é s chemins des sorcières. 

LE LIÈVRE VARIABLE - LEPUS VARIABILIS. 

Der Schneehase, The variable Hare. 

On ne sait encore si les lièvres variables des 
Alpes et d u N o r d appar t iennent o u n o n à la 
m ê m e e s p è c e . I ls sont tous deux de fidèles 
enfants de l eu r pa t r ie . L e u r pelage s 'harmonise 
avec la te in te d u m i l i e u qu ' i l s hab i t en t . 

C a r a c t è r e s - . — Les l i èv re s des Alpes (fig. 91) 
sont blancs en h i v e r , le b o u t des orei l les seul 
restant no i r . E n é t é , i ls sont d 'un gris b r u n uni 
f o r m e , sans mouchetures . 
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Les l i èv re s q u i hab i ten t en I r l ande ne devien
nent jamais blancs et ont é t é c o n s i d é r é s comme 
f o r m a n t une e s p è c e à par t (lepus hibernicus). 

Ceux q u i hab i ten t les c o n t r é e s polaires ne sont 
pas gris en é t é ; ils restent blancs toute l ' a n n é e ; 
on en a fa i t aussi une e s p è c e dis t incte sous le 
nom de l ièvre des glaces (lepus glacialis). 

Les l ièvres de la Scandinavie sont aussi des 
l ièvres des neiges: les uns sont blancs, sauf le 
bout des oreilles q u i est n o i r ; les autres sont 
d 'un gris b r u n ; le duvet est gris a r d o i s é ; les 
poils sont d 'un b r u n r o u x sale en l eu r m i l i e u , 
blancs à la pointe, cette cou leur p a r a î t acciden
telle. On d i t que les petits d 'une m ê m e p o r t é e 
p r é s e n t e n t souvent ces deux colora t ions . 

Nous n'entrerons pas dans de plus grands d é -
taiis à ce sujet, pour ne nous occuper que des 
m œ u r s de ces an imaux . De tous les naturalistes, 
Tschudi est ce lu i q u i a d o n n é la me i l l eu re des
c r i p t i o n d u l i èv re variable. Je l u i emprun te ra i 
ce q u ' i l en a d i t (1). 

« Le l i èvre b r u n o u gris des montagnes, q u i 
est plus v igoureux que le l ièvre de la plaine et 
dont la ta i l le est plus for te , ne s 'é lève pas t r è s -
haut dans l a r é g i o n a lp ine ; i l y est r e m p l a c é par 
le l ièvre blanc, l i èvre variable ou l i èvre des 
Alpes (lepus variabilis). 

« Cet an imal , q u i habite aussi les r é g i o n s sep
tentrionales de l 'Europe et de l 'As ie , recherche 
les local i tés les plus f roides des parties de nos 
Alpes q u i sont encore habitables. 

« Le l i èv re des Alpes ou l i èv re des neiges con
stitue posi t ivement une e s p è c e p a r t i c u l i è r e , et se 
distingue de l 'autre par la s t ruc ture de son corps 
et par ses m œ u r s . I l est plus v i f , p lus agile, plus 
hard i ; sa t ê t e est plus ar rondie , son f r o n t plus 
a r q u é , son nez plus cour t , ses oreilles sont aussi 
plus courtes et ses joues plus é l a r g i e s ; i l a les 
pattes de d e r r i è r e plus a l l o n g é e s , la plante des 
pieds plus velue et les doigts plus s é p a r é s , plus 
mobiles, a r m é s d'ongles longs, t r è s - p o i n t u s , c ro 
chus et r é t r a c t i l e s ; ses yeux ne sont pas rouges 
comme dans les va r i é t é s albines et maladives, 
a p p e l é e s lapins blancs, é c u r e u i l s blancs, souris 
blanches; i ls sont plus f o n c é s m ê m e que ceux du 
l ièvre o rd ina i re . Le l ièvre des Alpes est u n peu 
plus pe t i t que le l i èv re des montagnes , mais de 
vieux boucs p è s e n t j u s q u ' à douze l i v r e s ; aux 
Grisons, on en a m ê m e t u é de quinze l ivres. Une 
comparaison exacte, fa i te entre u n l i èv re des 
Alpes parvenu à la m o i t i é de sa croissance, et 
un i i èv re ord ina i re d u m ê m e â g e , nous a d é -

(1) Tschudi, les Alpes. Berne, 1859, p. 423 et suiv, 

m o n t r é que le p r emie r avait l ' a i r beaucoup plus 
i n t e l l i g e n t , q u ' i l é t a i t plus agile et moins t i 
mide que le second. Ses tibias é t a i e n t plus f o r 
tement a r q u é s , sa t ê t e et son museau plus courts , 
ses oreilles plus petites et ses tarses p o s t é r i e u r s 
plus longs que chez le l i èvre ord inai re . Ce der
nier é t a i t plus c r a in t i f que son cousin des Alpes 
et d o r m a i t davantage. 

« Les chasseurs des Grisons d is t inguent deux 
v a r i é t é s de l i èv re s , q u i deviennent blanches en 
hiver , et les appellent lièvres des bois et lièvres 
des montagnes; les premiers , q u i ne d é p a s s e n t 
pas la l i m i t e des f o r ê t s , m ê m e en é t é , sont plus 
grands, tandis que les autres sont plus petits et 
ont la t ê t e plus grosse. 

« A u mois de d é c e m b r e , lorsque toutes les 
Alpes sont ensevelies sous la neige, le l i è v r e des 
Alpes est aussi blanc que la neige q u i l 'entoure; 
la pointe de ses oreilles est la seule part ie de son 
corps q u i reste no i re . Le solei l d u p r in temps 
apporte au mois de m a i d ' i n t é r e s s a n t s change
ments dans la couleur de son pelage. Son dos 
commence à devenir gr is , et les poils gris i s o l é s 
deviennent de plus en plus abondants au m i l i e u 
des poils blancs de ses f lancs. A u mois d ' av r i l , 
i l est i r r é g u l i è r e m e n t t a c h e t é ; de j o u r en j o u r , le 
gris b r u n p rend le dessus sur le b l anc , e t , d è s 
le mois de m a i , notre l i èvre est devenu d 'un gris-
b r u n u n i f o r m e , q u i n'est pas n u a n c é comme 
chez le l i èv re o rd ina i r e ; ce lu i - c i a d 'ai l leurs 
le po i l plus grossier que ce lu i des Alpes . En 
automne, d è s les p r e m i è r e s neiges, des poils 
gris apparaissent p a r m i les b runs ; mais, comme 
dans les Alpes l 'h iver s ' é t ab l i t plus vite que le 
p r in temps , ce changement de couleur est plus 
tô t t e r m i n é , et a l i eu en quelques semaines, 
depuis le commencement d 'octobre j u squ ' au 
m i l i e u de novembre . A u m o m e n t o ù les chamois 
prennent un pelage plus f o n c é , l eur compat r io te , 
le l i èv re , devient donc blanc. Cette t r ans fo rma
t i o n p r é s e n t e plusieurs p h é n o m è n e s i n t é r e s s a n t s . 
E l le n 'a pas l i e u à une é p o q u e d é t e r m i n é e , mais 
elle d é p e n d de la t e m p é r a t u r e , de sorte qu 'el le 
est plus rapide quand l 'h iver est p r é c o c e ou le 
p r in t emps hâ t i f ; elle marche de pai r avec celle 
de l ' he rmine et d u l a g o p è d e , q u i suivent les 
m ê m e s lois . L a co lo ra t ion nouvel le , q u i s ' é t ab l i t 
en automne, d é p e n d sans doute de la mue 
d 'h iver , en ce sens que les poils gris tombent et 
sont r e m p l a c é s par de nouveaux poils blancs. A u 
p r i n t e m p s , les choses ne se passent p o i n t a ins i , 
et la t r a n s f o r m a t i o n de couleur s ' o p è r e dans le 
m ê m e po i l ; les longs poils de la t ê t e , d u cou et 
du dos deviennent bruns à pa r t i r de leur o r i g i n e , 
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et le duvet fin et moel leux tourne au gr is . Pour 
tant i l n'est pas certain q u ' i l ne s ' o p è r e en m ê m e 
temps une mue par t ie l le . Dans son pelage d ' é t é , 
le l ièvre des Alpes se dis t ingue d u l i èvre o r d i 
naire en ce q u ' i l est d 'un gris o l i v â t r e m ê l é de 
no i r , tandis que l 'autre est p l u t ô t b run- roux 
avec moins de no i r . Chez le premier , le ventre 
reste blanc, ainsi qu 'une part ie de l ' o r e i l l e ; chez 
le second, le dessous d u corps est blanc et 
j a u n â t r e . 

« Le l i èv re ord ina i re a p p a r a î t quelquefois sous 
f o r m e de v a r i é t é blanche, mais on ne peut con
fondre celle-ci avec l ' e spèce des Alpes , parce 
qu'el le a les yeux roses comme tous les albinos, 
et reste blanche pendant toute l ' a n n é e . 

« On c o n s i d è r e le changement de couleur 
dont i l v ient d ' ê t r e question comme u n p r é s a g e 
q u i annonce l ' a r r i vée de l 'h iver ou d u pr in temps . 
Le p r i eu r Lamont , au grand Saint-Bernard, 
partageant cette m a n i è r e de vo i r , é c r iva i t le 
17 a o û t 1822 : « Nous aurons u n h iver t r è s -
« rude , car le l i èvre des Alpes prend son pelage 
« d 'hiver . » Pour nous, le changement de colo
r a t i o n n'est que la c o n s é q u e n c e du temps q u ' i l a 
f a i t , et le pauvre an imal peut se t rouver f o r t m a l 
de ses p r é t e n d u e s p r o p h é t i e s , l o r squ ' i l arrive de 
nouveaux f ro ids et de nouvelles neiges, a p r è s 
que son p o i l d 'hiver s'est é c l a i r c i . On assure 
aussi que le l i èvre des Alpes n a î t avec ses dents 
et qu'elles changent, de sorte que, vieux, i l a les 
incisives jaunes et les molaires noires. Plus i l 
v i e i l l i t , plus les poils de sa moustache s'allongent 
et s ' épa i s s i s s en t . 

« Le l i èvre variable habite les r é g i o n s septen
trionales et la c h a î n e des A l p e s , en Savoie, en 
Suisse, en T y r o l et en S tyr ie . Dans tous les 
cantons que couvre cette c h a î n e ou ses rameaux, 
on peut ê t r e s û r de le rencontrer sur les hau
teurs , mais i l n 'y est pas aussi c o m m u n que le 
l i èv re ord ina i re dans la plaine. 

« Par tou t o ù les f o r ê t s s ' é l èven t t r è s - h a u t , i l est 
plus f r é q u e n t que dans les loca l i t é s où elles s'ar
r ê t e n t à des niveaux i n f é r i e u r s ; le Sentis, par 
exemple, en n o u r r i t f o r t peu. L e l i èv re des A l 
pes ne peut p r o s p é r e r dans les dis t r ic ts d é b o i s é s 
o ù , au l i eu de buissons, on ne t rouve que des 
pierres. Les corneilles et les corbeaux s'emparent 
de ses petits, et les vieux e u x - m ê m e s deviennent 
l a pro ie des renards et des aigles. Les l imi tes 
verticales de la r é g i o n q u ' i l habi te ne sont pas 
t r è s - d i s t a n t e s . E n é t é , o u en g é n é r a l pendant une 
grande par t ie de l ' a n n é e , i l habi te entre les der
niers sapins et les neiges é t e r n e l l e s , aux m ê m e s 
hauteurs que le l a g o p è d e et la m a r m o t t e , c ' e s t -à -

di re en t r e5 ,500 m et 8 , 0 0 0 ° , mais i l pousse ses ex
cursions beaucoup plus hau t . L e h m a n n a p e r ç u t 
u n de ces l i èvres à l l , 0 0 0 m ou au-dessus de la 
pointe du W e t t e r h o r n . L ' h i v e r le force à des
cendre u n peu plus bas, dans lés f o r ê t s q u i 
l u i servent d 'abr i et o ù i l t rouve quelques 
places d é p o u r v u e s de ne ige ; cependant , i l se 
r isque rarement au-dessous de 3 , 0 0 0 m , et re
prend au plus vite le c h e m i n de ses s o m m i t é s 
c h é r i e s . 

d V o i c i à peu p r è s la vie que m è n e notre animal 
en é t é . I l a son g î t e entre des pierres, dans une 
excavation ou sous u n p i n rampant . Le m â l e s'y 
couche la t ê t e l e v é e et les oreil les r e d r e s s é e s , 
tandis que la hase a la t ê t e a p p l i q u é e sur les 
pattes de devant et les oreil les b a i s s é e s . De t r è s -
bonne heure, ou m ê m e de n u i t , m â l e et femelle 
qu i t t en t leurs g î t e s et von t en p â t u r e ; t ou t en 
brou tan t , i ls r emuen t les orei l les , l è v e n t la tê te 
et f la i rent de tous c ô t é s p o u r s'assurer qu'ils 
n 'on t à c ra indre aucun de leurs nombreux en
nemis, renards, aigles, faucons, hommes . Leur 
n o u r r i t u r e de p r é d i l e c t i o n consiste en t r è f l e s de d i 
verses e s p è c e s , en matr icai res , a ch i l l é e s , v io l e t t e s , 
saules nains et é c o r c e de d a p h n é . Jamais, m ê m e 
dans les moments de disette, i ls ne touchent 
aux aconits et aux e l l é b o r e s q u i pour ra i en t leur 
ê t r e funestes. R a s s a s i é s , i ls se couchent dans 
l 'herbe o u sur une p ie r re r é c h a u f f é e par le soleil, 
et on ne les y d é c o u v r e pas fac i l ement , parce 
que leur couleur est à peu p r è s "la m ê m e que 
celle d u sol. Le l i è v r e var iable ne bo i t que rare
m e n t ; le soir venu, i l va p a î t r e une seconde fois, 
o u f a i t en sau t i l l an t une pet i te promenade au
tou r des rochers et à travers le gazon, sans man
quer de se dresser de temps en temps sur ses 
pattes de d e r r i è r e ; puis i l rentre dans son g î te . 
Pendant la n u i t , i l y est e x p o s é aux atteintes des 
martes, des putois et des r ena rds ; le grand-duc, 
q u i s'en emparera i t f a c i l e m e n t , n 'habi te plus 
ces hauteurs . Les grands oiseaux de proie l 'atta
quent souvent, et r é c e m m e n t dans les monta 
gnes d 'Appenzel l , u n aigle q u i é t a i t p e r c h é sur 
u n sapin, enleva et empor ta dans les airs, sous 
les yeux d u chasseur, le l i èv re q u i f u y a i t devant 
l u i . 

« Pendant l ' h iver , no t r e l i è v r e m è n e une tr is te 
existence. Si une neige p r é c o c e le su rp rend avant 
q u ' i l a i t r e v ê t u sa f o u r r u r e é p a i s s e d 'h iver , i l 
passe souvent p lus ieurs j o u r s sous une p ie r re ou 
u n buisson sans oser sor t i r , et m e u r t de f r o i d et 
de f a i m . Surpr i s par la t o u r m e n t e , i l se t ap i t en 
p le in a i r ; i l se laisse souvent ensevelir sous la 
neige, c o m m e le t é t r a s à queue f o u r c h u e et les 
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l a g o p è d e s , et, c a c h é sous une couche dont l ' é 
paisseur peut aller à deux pieds, i l n 'en sort que 
lorsque le f r o i d en a d u r c i la surface et qu'elle 
peut le por ter . E n attendant, i l se creuse une 
galerie, et mange les feuil les et les racines des 
plantes vivaces. Puis, i l se re t i re dans les f o r ê t s , 
b rou tan t les herbes d e s s é c h é e s et rongeant les 
é c o r c e s . Souvent aussi, les l i èvres s 'approchent 
des chalets o ù le mon tagna rd conserve le f o i n 
sur les hauteurs . Lorsqu ' i l s r é u s s i s s e n t à s'y i n 
t rodu i re par une fen te , i ls mangent ce qu ' i l s 
peuvent, et couvrent le reste de leur c r o t t i n . 
Mais cette ressource ne dure pas longtemps, car 
on vient chercher le f o i n pour le conduire dans 
les va l l ées . Les l i èv res glanent alors sur les che
mins les br ins t o m b é s des t r a î n e a u x , ou b ien , 
se rassemblant pendant la n u i t aux endroits où 
les b û c h e r o n s ont d o n n é à manger aux chevaux, 
i ls f o n t leur p r o f i t des restes de fourrage . Pen
dant le temps que l ' on est o c c u p é à t ransporter 
le f o i n , les l i èvres se cachent b ien encore dans 
les feni l s , mais i l s on t la prudence de se g î t e r l ' u n 
devant, l 'autre d e r r i è r e le monceau de f o i n . A 
l 'approche des montagnards , chacun f u i t de son 
c ô t é . On a m ê m e o b s e r v é qu 'au l i eu de prendre 
le large, ce lu i q u i le p remie r a p e r ç o i t le danger, 
f a i t le t o u r du b â t i m e n t pour r éve i l l e r son cama
rade e n d o r m i et s 'enfuir avec l u i . Dès que le vent 
a d é b l a y é de neige quelque co in de la montagne , 
les l i è v r e s regagnent les hautes Alpes. 

« L e l i èv re des Alpes est aussi f é c o n d que le 
l i èvre o r d i n a i r e ; la hase me t bas à chaque por

tée de deux à c i n q petits, q u i ne sont g u è r e plus 
gros que des souris et ont une tache blanche au 
f r o n t ; le second j o u r de leur existence ils s u i 
vent d é j à l eur m è r e en saut i l lant , et ne ta rdent 
pas à manger des herbes tendres. L a p r e m i è r e 
n i c h é e a l i e u en a v r i l ou en m a i , et la seconde 
en j u i l l e t ou en a o û t ; on a souvent mis en doute 
q u ' i l y ai t une t r o i s i è m e n i c h é e ou que la pre
m i è r e puisse avoir l i e u avant le mois d ' a v r i l , 
mais les chasseurs assurent qu ' i l s rencont ren t 
cont inue l lement , d u mois de m a i au mois d 'oc

t o b r e , des levrauts d é j à f o r t gros. L a hase porte 
de trente à t rente et u n jou r s , et allaite à peine 
v ing t j o u r s . L a p lupar t de nos chasseurs ont la 
s i n g u l i è r e croyance q u ' i l y a p a r m i ces l i èv res 
des ind iv idus he rmaphrod i t e s , capables de se 
f é c o n d e r e u x - m ê m e s . I l est preque impossible 
d'observer la vie des l i èv res en f a m i l l e , parce 
qu ' i l s ont l 'odorat excessivement fin et que leurs 
petits savent admirab lement se cacher dans les 
fentes du t e r ra in et les interstices des pierres. 

« L â c h a s s e du l i èvre var iable o f f re des d i f f i c u l 
t é s et du p r o f i t . E l l e est p é n i b l e , car on ne peut 
la fa i re que lorsque la neige couvre toute la r é 
gion alpine ; mais elle est moins incertaine que 
celle de t o u t autre gibier , parce que la piste r é 
cente d ' un l i èv re condu i t cer ta inement à son 
g î t e . Quand on a d é c o u v e r t les endroits o ù le 
l i èv re a r e m u é la neige pour p â t u r e r , et q u ' o n 
suit la trace sur la neige, on vo i t cette trace se 
croiser en tous sens et f o r m e r une l igne t r è s -
c o m p l i q u é e et i n t e r r o m p u e par de n o m b r e u x 
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sauts: puis , pendant quelque temps, la piste 
redevient r é g u l i è r e et unique . E l le d é c r i t ensuite 
une courbe, se compl ique de quelques marches 
et contre-marches, g é n é r a l e m e n t moins n o m 
breuses et moins e m b r o u i l l é e s que celles d u l i èv re 
b r u n , et se t e rmine par u n cercle q u i entoure 
u n buisson, une grosse pierre ou une c a v i t é . 
C'est là le g î t e d u l i èv re , q u i est é t e n d u sur la 
neige t o u t de son long , et do r t souvent les yeux 
ouverts en faisant claquer ses m â c h o i r e s , ce q u i 
i m p r i m e à ses oreilles u n t r emblemen t p a r t i c u 
l ier . S i le temps est f r o i d et si u n vent g l a c é 
souff le sur la montagne, le l i èvre se sera mis à 
l ' abr i d e r r i è r e une pierre ou dans u n t r o u q u ' i l 
s'est c r e u s é dans la neige. Le chasseur peut alors 
le t i r e r fac i lement , et l 'on a v u le l i èv re rester 
g î t é a p r è s u n p remier coup de f u s i l m a l d i r i g é . 
D 'ord ina i re cependant, i l p rend la f u i t e en toute 
h â t e et par grands bonds, mais i l ne va pas t r è s -
lo in , et i l n'est pas d i f f i c i l e de le re t rouver . Les 
craquements et les d é t o n a t i o n s ne l ' e f f rayent 
g u è r e , h a b i t u é q u ' i l est à en entendre dans la 
montagne. Ceux q u i sont g î tés dans le voisinage, 
restent par fa i tement t ranqui l les , de sorte que le 
chasseur en t i r e souvent t ro is ou quatre le m ê m e 
j o u r et t ou jou r s au g î t e . Jamais, m ê m e à l ' é p o 
que o ù les l ièvres se recherchent , on n 'en t rouve 
deux g î t é s cô t e à c ô t e . Les empreintes du l ièvre 
des Alpes ont quelque chose de pa r t i cu l i e r ; elles 
sont t r è s - l a r g e s , et d i s p o s é e s deux à deux à de 
grands interval les . Le l i èvre des Alpes a, comme 

chamois , le p ied par fa i tement a p p r o p r i é au 
m i l i e u dans lequel i l v i t . L a plante en est large et 
les doigts sont plus gros que ceux d u l i èvre o r d i 
na i re ; en courant , i l les é c a r t e encore, de sorte 
que son pied é l a rg i l u i sert de support et l ' e m 
p ê c h e d 'enfoncer dans la neige ; sur la glace, ses 
ongles protract i les l u i rendent d'excellents ser
vices. Lor squ 'on le chasse au chien courant , i l 
attend pour f u i r que le l i m i e r soit t r è s - p r è s de 
l u i , et, poursu iv i , i l se r é f u g i e souvent dans les 
terr iers des marmottes , mais jamais dans ceux 
des renards. 

« L e l i èvre variable est plus faci le à apprivoiser 
ç u e l ' au t re ; i l est plus t r anqu i l l e , plus f a m i l i e r , 
mais i l ne s'engraisse pas, m a l g r é un r é g i m e 
excellent, et i l ne supporte pas longtemps la cap
t iv i t é . Dans la va l l ée , l ' a i r v i f de l 'alpe l u i f a i t 
d é f a u t ; en hiver , i l y devient blanc aussi. Sa 
peau a peu de valeur, mais sa chair est t r ès - sa 
voureuse. Le p r i x de cet an imal varie, selon les 
loca l i t é s , de l f , 5 0 à 2 f r . Les l ièvres du Groenland 
restent blancs pendant toute l ' a n n é e . Ces deux 
e s p è c e s remplacent le l i èv re ordinai re dans Jes 

pays o ù la r igueur d u c l i m a t e m p ê c h e ce dernier 
de subsister. 

« On a souvent n i é la pos s ib i l i t é de croisements 
entre le l i èv re o rd ina i re et ce lu i des Alpes, et 
l'existence d 'hybrides de ces deux e s p è c e s . Des 
observations exactes p rouvent chaque a n n é e la 
r é a l i t é d u fa i t . Dans le Se rn f tha l , o ù les lièvres 
blancs descendent plus bas que pa r tou t ailleurs, 
on a t i r é en j anv i e r u n l i èv re q u i é t a i t roux de la 
t ê t e aux pattes de devant, et blanc sur le re^te du 
corps; à A m m o n , au-dessus d u lac de Walens-
tadt , une hase m i t bas quatre peti ts , dont deux 
avaient l 'avant-corps et deux autres l ' a r r iè re -
t r a in blancs et le reste d u corps gr is -brun. Dans 
l ' E m m e n t h a l , u n chasseur tua , au m i l i e u de l 'h i 
ver, u n l i èv re q u i avait le f r o n t , les pattes de 
devant et le cou blancs. Dans les montagnes de 
l 'Appenzel l , on t rouve des l i èv re s blancs, cou
verts de taches brunes, et l ' on peut se procurer 
chaque a n n é e dans les Grisons des exemplaires 
q u i ont le b lanc m a r q u é de taches i r r égu l i è re 
men t d i s p o s é e s , mais t o u j o u r s b ien l imi t ée s . On 
ne sait pas si ces hybr ides sont f é c o n d s . » 

L'Europe possède encore un lièvre proprement 
d i t , le L I È V R E DE L A M É D I T E R R A N É E , q u i habite les 
c o n t r é e s b a i g n é e s par cette mer . Quelques natu
ralistes veulent en fa i re une v a r i é t é d u l ièvre or
d ina i re ; mais qu iconque l 'a v u et l 'a e x a m i n é ne 
peut partager cette op in ion . Je le cite parce qu' i l 
f o r m e le passage aux l i èv res d ' A f r i q u e . 

LE LIÈVRE D'ETHIOPIE — LEPUS J3THIOPICUS. 

Der egyptische Hase. 

Caractères. — Le lièvre du désert ou d'Éthio-
pie (fig. 101) se d is t ingue par sa peti te taille, 
et par des oreilles b i en plus longues que celles 
de notre l i è v r e . L a couleur de son pelage se rap
proche beaucoup de celle d u sable : elle est d'un 
r o u x g r i s â t r e en dessus, blanche en dessous. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne le trOUVC 
que dans le d é s e r t p rop remen t d i t et ses l i 
mites i m m é d i a t e s , sur les c ô t e s orientales de 
l ' A f r i q u e . 

Dans m o n cou r t voyage, au p r in temps de 
1862, j ' a i souvent v u ce l i è v r e soit clans les bas-
fonds de Samhara , soit sur les hauts plateaux 
d u pays desBogos. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — J 'ai tou jours 
t r o u v é ce l i èv re sot et niais . I l nous m o n t r e d 'a i l 
leurs que ce sont les hommes q u i l ' on t r endu ce 
q u ' i l est. 
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Les Abyssins, quoique m a h o m é t a n s ou c h r é 
tiens, observent encore la l o i m o s a ï q u e et m é 
pr isent l a chair d u l i èv re . Cet an ima l n'est donc 
nu l lement poursu iv i par l ' homme, et ne vo i t pas 
en l u i u n ennemi . Je ne peux m 'exp l iquer autre
ment la bê t i s e d é cet an ima l aux longues oreilles 
e tauxlongues pattes. I l est c o m m u n l o i n des l ieux 
h a b i t é s parles E u r o p é e n s , et i l n'est pas rare d'en 
voir quatre, six, hu i t , se lever à la fois devant le 
chasseur. Quelque abondant q u ' i l soit, on n 'a r r ive 
que rarement à les voi r au g î t e , tant la couleur de 
son pelage se confond avec celle d u sol. U n b r u i t 
vient- i l le f rapper , i l s ' évei l le et cherche quelle en 
est la cause. Si ce b r u i t e s tp rodu i t par u n h o m m e 
q u i s'approche, i l ne se h â t e pas de f u i r ; i l gagne 
lentement le p r emie r buisson venu , s'y couche 
et d i r ige ses oreil les vers l ' end ro i t suspect. Les 
buissons sont si c l a i r - s e m é s , si peu touf fus , qu 'on 
peut y apercevoir l ' a n i m a i à une centaine de pas; 
i l p a r a î t cependant s'y cro i re parfa i tement à l 'a
b r i , car i l se laisse approcher à 60, 50 et m ê m e 
20 pas; puis i l gagne u n nouveau buisson où i l 
se t ap i t de nouveau. On peut, si l ' o n en a le 
temps, le chasser ainsi à plusieurs k i l o m è t r e s . 
L ' a - t - o n t i r é et l 'a-t-on m a n q u é , i l ne change 
pas pour cela ses habitudes ; cependant, i l cou r t 
u n peu plus rap idement , s ' é l o i g n e davantage ; 
mais, m a l g r é le b r u i t de la d é t o n a t i o n , le s i f f l e 
m e n t des p lombs , i l cont inue à regarder le chas-
s e u ï aussi impudemmen t qu'auparavant. Quand 
o n ne le t i r e pas, on peut le fa i re sor t i r plusieurs 
j iHirs de suite d u m ê m e buisson, car i l revient avec 

constance dans l ' endroi t q u ' i l s'est une fois chois i . 
On ne peut se figurer combien cette poursui te 

est fastidieuse pour celui q u i est h a b i t u é à chas
ser le l i èvre dans nos c o n t r é e s . On s ' i r r i te contre 
cet an ima l , et l ' on a presque honte de c o u r i r 
a p r è s u n ê t r e aussi s tupide. 

11 en est au t rement quand u n chien, et p r o 
bablement aussi u n renard , u n chacal ou un 
loup , se met tent sur la piste d u l i èv re d ' Ë t h i o p i e . 
I l sait alors que quelques pas rapides ne le sau
veront pas, q u ' u n buisson ne l u i servira pas de 
s û r e re t ra i te ; i l s 'enfuit et cour t avec autant de 
r a p i d i t é que le l i è v r e d 'Europe. I l é c h a p p e le 
plus souvent ; mais dans les airs plane au-dessus 
de l u i u n ennemi bien plus redoutable : c'est 
l 'a igle q u i at tend le m o m e n t o ù le malheureux 
rongeur qu i t t e ra les buissons et s'engagera dans 
la plaine d é c o u v e r t e . 11 l ' en l ève d u sol et l 'a 
b i e n t ô t é t o u f f é m a l g r é sa r é s i s t a n c e . 

2° LES LAPINS — CUNICULI. 

Die Kaninchen, The Rabbits. 

Caractères. — Les lapins se distinguent de 
l i èv res p roprement dits par des oreil les g é n é r a l e 
m e n t plus courtes que la t ê t e ; par des membres 
p o s t é r i e u r s moins d é v e l o p p é s ; u n a r r i è r e - t r a i n 
moins large ; u n pelage plus éga l ; en f in , au l i eu 
de me t t r e bas à d é c o u v e r t , i ls p r é p a r e n t à leurs 
petits u n n i d souter ra in , et ceux-c i sont nus en 
naissant. Leurs m œ u r s , d 'a i l leurs , sont b i en d i f f é 
rentes. 
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LE LAPIN DE GARENNE — LEPUS CUNICULUS. 

Das Kaninchen, The Rabbil. 

Caractères.—Le lapin de garenne a 44 cent, de 
long, sur lesquels 8 à peu p r è s appart iennent à la 
queue. Celle-ci est noire à sa face s u p é r i e u r e , 
blanche à sa face i n f é r i e u r e ; le reste de son pe
lage est gris, passant, en a r r i è r e , au b r u n jaune , 
en avant, au roux jaune , sur les flancs et sur les 
pattes, au roux c l a i r ; le ventre , la gorge, la face 
in terne des jambes sont blancs. L a par t ie a n t é 
r ieure d u cou est roux- jaune-gr i s , la par t ie su
p é r i e u r e est roux de r o u i l l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Tous les an 
ciens auteurs s'accordent à le c o n s i d é r e r comme 
d 'or ig ine é t r a n g è r e ; i l est probable que les Grecs 
ne le connaissaient pas : i l n 'en est question n i 
dans Ar is to te , n i dans X é n o p h o n . 

U n certain nombre de naturalistes admettent 
que l 'Europe du Sud est la patr ie or ig inel le d u 
lap in , et q u ' i l n 'a é t é q u ' a c c l i m a t é dans les pays 
au n o r d des Alpes. Selon d'autres, i l est o r i g i 
naire d ' A f r i q u e , d ' o ù i l s'est r é p a n d u en Espagne, 
c o n t r é e que Blaze l u i assigne pour patr ie , de par 
l ' é l y m o l o g i e . « Catulle, d i t - i l , n o m m e l 'Espagne 
Cuniculosa ( l ap in i è r e ) . Deux m é d a i l l e s , f r a p p é e s 
sous le r è g n e d 'Adr ien , r e p r é s e n t e n t l 'Espagne 
sous la f igure d 'une f e m m e : u n pe t i t l ap in 
semble sor t i r de dessous sa robe. Les é t y m o l o -
gistes disent que le m o t Espagne s ignif ie l a p i n , 
parce que cet an ima l se n o m m a i t Saphan en 
h é b r e u ; les P h é n i c i e n s en ont f a i t Sphania, et 
les La t ins Hispania, Espagne. » 

Blaze se t rompe sur la patr ie r ée l l e d u lapin 
et sur le n o m de Saphan q u ' i l l u i suppose, car le 
Saphan des H é b r e u x est le Daman. Les Espa
gnols le connaissaient sous le n o m de Conejo. 

Strabon, q u i le d é s i g n e sous le n o m de Aaau-
7tou;, d i t que des B a l é a r e s i l a p a s s é en Ral ie . 
P l ine , q u i l 'appelle Cuniculus, assure q u ' i l se 
m u l t i p l i e en Espagne d'une m a n i è r e si incroya
ble , q u ' i l devint b i e n t ô t u n danger pour les po
pula t ions q u i l 'avaient a d o p t é : toutefois i l ne 
f au t pas prendre à la le t t re les hyperbol iques 
ampl i f ica t ions de P l ine , l o r s q u ' i l p r é t e n d que 
les lapins r e n v e r s è r e n t , en les m i n a n t , les r e m 
parts de Tarragone, et que, dans les B a l é a r e s , 
les lapins ayant c a u s é des famines en mangeant 
tous les é p i s , les habitants de Mino rque deman
d è r e n t à l ' empereur Auguste de l eu r envoyer 
des soldats pour chasser ces an imaux . 

Les anciens auteurs f r a n ç a i s le nommaien t 
Connin ou Connil. 

A u j o u r d ' h u i , le l ap in de garenne o u sauvage 
habite toute l 'Europe centrale et m é r i d i o n a l e ; i l 
est m ê m e t r è s - c o m m u n en certains endroits , et 
no tamment dans le bassin de l a M é d i t e r r a n é e , 
q u o i q u ' o n ne l ' y m é n a g e pas et qu 'on l ' y pour
suive en toutes saisons. l i a é t é i n t r o d u i t en Angle
terre par les amateurs de chasse. Dans les pre
miers temps, i l y é t a i t t r è s - e s t i m é ; car, en 1309, 
u n l a p i n sauvage valai t autant q u ' u n porc. C'est 
en va in qu 'on a c h e r c h é à l ' acc l imater en Suède 
et en Russie : i l ne peut v ivre dans les pays du 
n o r d de l 'Europe . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le lapin 
habi te les coll ines sablonneuses, les ravins, les 
buissons, tous les l ieux , en u n mo t , o ù i l peut 
fac i lement se cacher. 

Quelle que soit la s t é r i l i t é et la p a u v r e t é des 
ressources al imentaires que f o u r n i t u n sol sa
b lonneux , le l a p i n s'y m u l t i p l i e rapidement. 
Cette p r é d i l e c t i o n et cette f a c u l t é d u lap in ont 
permis de l ' u t i l i se r pour me t t r e en valeur les 
te r r i to i res conquis sur la m e r et que leur ar i 
d i t é condamna i t à rester i m p r o d u c t i f s . On en a 
p e u p l é les dunes de la Hol lande , de l 'Angleterre , 
de l ' I r lande et m ê m e d u Danemark , où on les 
exploi te pour leur peau autant que pour leur 
chair ; i ls y r é u s s i s s e n t si b ien , -que l ' évêque de 
Der ry , en I r l ande , t i r a i t annuel lement douze mil le 
lapins d 'une de ses garennes. E n France , ils sont 
é g a l e m e n t le seul revenu que donnent certaines 
landes, et les dunes incul tes q u i , sur une lar
geur de plus de 4 k i l o m è t r e s , s ' é t e n d e n t de
puis Boulogne-sur -Mer j u s q u ' à l 'embouchure 
de la Somme. 

Le l ap in n 'a pas moins d ' a g i l i t é que le lièvre, 
si m ê m e i l ne le surpasse pas, mais i l a moins de 
force : aussi ne se fie-t-il pas à ses jambes ; i l 
ne serait pas en s û r e t é , s ' i l n 'avai t pour refuge le 
te r r ie r q u ' i l se creuse et don t i l ne s ' é lo igne j a 
mais . C'est u n a n i m a l d o m i c i l i é et s é d e n t a i r e . 

I l se creuse des ter r iers assez simples, dans 
les endroi ts e x p o s é s au solei l . 

Chaque t e r r i e r consiste en u n d o n j o n assez 
p r o f o n d et en u n v é r i t a b l e l aby r in the d'avenues, 
de couloi rs anguleux, de co r r idor s q u i se c ro i 
sent, s 'ouvrent les uns dans les autres, fo rmen t 
des car refours ou se t e r m i n e n t en cul-de-sac; 
nous y re t rouvons les m è r e s , les f u s é e s , l 'accul 
que nous avons d é j à vus dans le d o m i c i l e d u b la i 
reau. Les ouver tures sont é l a r g i e s par le pas
sage de l ' a n i m a l . Les coulo i rs sont quelque
fois si é t r o i t s , que le l a p i n ne peut les f r a n c h i r 
qu 'en rampant . Ces ter r iers sont g é n é r a l e m e n t 
voisins les uns des autres ; mais chaque couple 



L E L A P I N D E G A R E N N E . 233 

Fig. 102. Le Lapin de garenne. 

habi te le sien sans y s o u f f r i r d ' é t r a n g e r s . Assez 
souvent, cependant, les couloi rs de plusieurs 
terr iers s 'entrelacent. 

Pour peu que les lapins soient nombreux , 
tou t le sous-sol d'une garenne est p e r c é d ' un r é 
seau de galeries q u i , mises les unes au bout des 
autres, ne mesureraient pas moins de plusieurs 
k i l o m è t r e s . 

L e l a p i n sauvage reste c a c h é tout le j o u r dans 
sa demeure , à moins que les buissons env i ron 
nants ne soient assez épa i s pour q u ' i l puisse cher
cher sa n o u r r i t u r e sans ê t r e v u . Une heure en
v i r o n avant la n u i t , i l qu i t t e son g î t e pour fa i re 
sa t o u r n é e et son repas d u soir : i l s'en va, mais 
avec prudence, et i l h é s i t e longtemps avant de 
qu i t te r son te r r i e r . 

L a Fonta ine a b ien compr i s le l ap in quand, 
voulant le met t re en s c è n e , i l l 'a p l a c é en c o m 
pagnie de ces t rois jo l ies choses : l 'aurore , le 
t h y m et la r o s é e . Ce q u ' i l y a de plus tendre, de 
plus f ra i s , de plus p a r f u m é dans la nature, tel le 
est, en effet, la pa r t que ce modeste rongeur 
s'est r é s e r v é e . Si donc vous voulez rencont rer le 
l ap in , rendez-vous sur la l i s i è re d u bois ou bien 
au bo rd d'une c l a i r i è r e , avant le lever d u j o u r , à 
l 'heure o ù les arbres commencent à d é t a c h e r 
leurs masses sombres sur le c ie l é c l a i r c i ; portez-
vous d e r r i è r e u n buisson dont le feui l lage d é 
gout te de r o s é e , et attendez en silence : b i e n t ô t 
vous verrez sur le gazon se glisser une ombre , 
u n corps aux fo rmes i n d é c i s e s q u i s'allonge et se 
r accourc i t a l te rna t ivement , q u i s'avance par sac
cades ; c'est le l ap in q u i v ien t prendre son d é -

BREHM. 

j e û n e r d u m a t i n et s ' é b a t t r e p a r m i les plantes 
aromatiques. E n ple in j o u r , vous ne le t rouverez 
plus ; i l se t ien t b l o t t i au soleil dans les grandes 
herbes ou sous u n amas de ronces e n t r e l a c é e s . 
Vous pourrez passer à c ô t é de l u i , i l ne bougera 
pas ; i l ne se d é c i d e r a à pa r t i r qu 'au m o m e n t o ù 
votre pied se l ève ra pour se por ter sur l u i : alors 
i l bondi ra en f r appan t la te r re de ses deux pat
tes de d e r r i è r e , q u i se d é t e n d e n t t ou t à coup 
comme u n ressort, et i f aura d isparu sans que 
vous ayez r i en p u vo i r ; vous n'entendrez que le 
b r u i t de son rapide passage à travers les herbes. 

Dans ses mouvements , le l ap in d i f f è r e beau
coup du l i èv re . 

L e lapin passe pour u n type de couardise et 
de s i m p l i c i t é , pour ne pas d i re de niaiserie. 
Cette op in ion nous p a r a î t beaucoup t rop s é v è r e . 
I l nous semble q u ' i l f a i t preuve de mal ice et 
d 'une certaine hardiesse dans la condui te q u ' i l 
t i en t l o r squ ' i l est c h a s s é . Plus d é f i a n t et plus 
r u s é que le l i èv re , i l ne se laisse à peu p r è s j a 
mais surprendre au p â t u r a g e , et sait presque 
tou jours t rouver u n re fuge . A u d é c o u v e r t , et en 
course dro i te , i l serait b i en vi te a t te int pas les 
chiens. S ' i l est poursu iv i par de grands chiens, 
dont le galop f r é n é t i q u e ne l u i laisse pas u n 
m o m e n t de r é p i t , a s s u r é m e n t i l ne s'amusera 
pas en rou te , i l rentrera le plus vi te possible. 
au t e r r i e r . Mais s ' i l ne vo i t à ses trousses que de 
simples bassets, i l p r end volontiers son temps, 
et c'est à se demander s ' i l ne f a i t pas de la 
chasse une part ie de plaisir . E n quelques bonds 
i l a d é p i s t é les chiens ; alors i l s ' a r r ê t e , i l é c o u t e , 
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i l f a i t le t o u r d 'un arbre ou d 'un buisson : vo i c i 
les cbiens, i l d é t a l e , et de nouveau les me t en 
d é f a u t ; nouvel le pause : i l s'assoit, p rend ses 
aises, se caresse les oreilles et le museau avec 
ses pattes de d e v a n t , comme pour narguer 
meute et chasseurs. I l se fera bat tre ainsi sous 
bois pendant une grande heure dans u n arpent 
de t e r r a in , et presque t ou jou r s i l s'en t i r e r a i t 
sans une é g r a t i g n u r e , si l ' h o m m e n ' é t a i t l à , ca
c h é sous la f e u i l l é e avec u n f u s i l . E t notez que 
ce j e u a p o u r accompagnement u n tonnerre 
d'aboiements f u r i e u x , et qu 'une seule fausse 
m a n œ u v r e aura i t la m o r t pour r é s u l t a t . 

I l sait à mervei l le fa i re des crochets; pou r le 
chasser, i l f au t u n chien t r è s - b i e n d r e s s é et u n 
excellent t i r e u r . Sans doute nous ne p r é t e n d o n s 
pas que le l ap in soit u n foudre de guerre, n i 
m ê m e u n docteur en rouer ie ; i l ne viendra dans 
la p e n s é e de personne de d i re : « M a î t r e l ap in » , 
comme on d i t : « M a î t r e renard » ; mais en f in 
nous soutenons que le su rnom de Jeannot con
viendrai t m ieux à d'autres q u ' à l u i . 

Une fois que le l ap in a g a g n é son te r r ie r , i l est 
s a u v é . N i le ch ien n i le renard ne peuvent l ' y re
j o i n d r e ; l ' homme n 'y parvient qu'avec l 'aide d u 
f u r e t , q u i souvent l u i - m ê m e se rebute . Mais cha
que t r o u , chaque fente de rocher, est pou r l u i 
u n refuge, et i l é c h a p p e souvent ainsi à ses enne
mis . Sa vue, son o u ï e , son odorat, sont peut-
ê t r e encore plus d é v e l o p p é s que ceux d u l i è v r e . 

I l o f f r e dans ses m œ u r s plusieurs p a r t i c u l a r i t é s 
i n t é r e s s a n t e s . I l est t r è s - s o c i a b l e . 

Gomme dans ces villages don t tous les habi
tants, unis par des l iens plus ou moins é t r o i t s 
de p a r e n t é , ne deviennent jamais des é t r a n g e r s 
les uns pour les autres, tous les membres d'une 
t r i b u de lapins, se sentant p e u t - ê t r e issus d 'une 
souche c o m m u n e , entret iennent entre eux des 
rapports de bon voisinage. I ls savent que l ' i n 
t é r ê t de tous est l ' i n t é r ê t de chacun, et, à l 'occa
s ion, i ls fon t volontiers é c h a n g e de bons offices. 
Quand i ls sont dehors pour p a î t r e le serpolet ou le 
t r è f l e , les p lus e x p é r i m e n t é s , sans en perdre u n 
coup de dent , ont l 'œ i l et l 'ore i l le au guet. A u 
moindre danger, vi te ils donnent le signal d'alar
me en f r appan t le sol de leurs pattes de d e r r i è r e , 
et ce signal est r é p é t é a u s s i t ô t sur toute la l igne des 
te r r ie rs . Toute la peuplade s'empresse o rd ina i 
r e m e n t de ren t re r au logis ; mais si quelques 
jeunes impruden t s n é g l i g e n t de se rendre à ce 
p remie r avertissement, les vieux restent, f r a p 
pent de nouveau, f rappent à coups r e d o u b l é s , et 
s'exposent e u x - m ê m e s p o u r le salut d u p u b l i c . 
Combien d'autres t ra i ts de m œ u r s non moins 

i n t é r e s s a n t s nous pour r ions sans doute enregis
t re r à l ' honneur des lapins , s ' i l nous é t a i t pos
sible de p é n é t r e r dans la vie c a c h é e de ces pe
tites r é p u b l i q u e s souterraines ! Que de faits 
merve i l leux se passent à nos c ô t é s , sous nos 
pieds, q u i sont encore, q u i seront tou jour s d ' i m 
p é n é t r a b l e s secrets p o u r nous ! 

L e r u t commence en f é v r i e r ou en mars. Le 
m â l e et la f emel le v iven t longtemps ensemble, 
fidèles l ' u n à l ' au t re , p lus fidèles au moins que 
les l i èv r e s . On ne peu t d i r e , toutefois , que le la
p i n soit r é e l l e m e n t monogame. « Tan t que la 
femel le reste a u p r è s de l u i , d i t D ie t r i ch de 
W i n c k e l l , le m â l e ne la qu i t t e pas, l u i t é m o i g n e 
de l ' a f fec t ion . Mais j amais i l n'est assez impor 
t u n pour la poursuivre lo rsqu 'e l le se re t i re . 

« Comme la hase, la lapine por te de trente à 
t rente et u n j o u r s , et s'accouple d è s qu'el le a mis 
bas ; elle a aussi une nombreuse p r o g é n i t u r e en 
une seule a n n é e . » 

Les petits ne sont pas s implemen t d é p o s é s au 
p ied d ' u n buisson ou dans une t ou f f e d'herbes, 
comme le sont ceux d u l i è v r e , mais la m è r e 
creuse e x p r è s pour eux u n t e r r i e r . Quelques jours 
avant de me t t r e bas, elle f a i t en p le ine terre un 
te r r i e r de t ro is pieds env i ron de p ro fondeur , tan
t ô t d r o i t , le plus souvent plus ou moins c o u d é , 
et t ou jou r s d i r i g é o b l i q u e m e n t en bas. Le fond 
en est é v a s é , c i rcu la i re et ga rn i d 'une couche 
d'herbes s è c h e s , au-dessus de laquel le se trouve 
une autre couche de poi ls duveteux que la fe
mel le a a r r a c h é s de son ventre . C'est sur ce l i t 
moel leux qu'el le d é p o s e ses peti ts , don t le nom
bre varie de quatre à h u i t . A p r è s qu 'e l le a mis 
bas, qu 'e l le a d o n n é son p r e m i e r l a i t , la lapine 
abandonne le n i d , en ayant le soin d 'en boucher 
l ' e n t r é e . Pour ce f a i r e , elle y pousse une grande 
par t ie de la ter re provenant d u d é b l a i , et quand 
elle en est o b s t r u é e , elle la tasse avec ses pieds et 
se vautre dessus. T a n t que les pet i ts on t les pau
p i è r e s closes, l ' e n t r é e du n i d est c o m p l è t e m e n t 
f e r m é e ; mais lo rsqu ' i l s commencen t à vo i r , la 
m è r e y m é n a g e une pet i te ouver ture qu'elle 
agrandi t de plus en plus à mesure qu ' i l s devien
nent plus fo r t s . L ' a l l a i t e m e n t est à peu p r è s de 
v ing t j o u r s . L 'heu re à laquel le la lapine se rend 
a u p r è s de ses petits est encore inconnue : i l est 
cer ta in qu'el le ne les visi te pas de l a j o u r n é e , et 
l ' on suppose qu 'el le ne va à son n i d que le m a t i n 
de t r è s - b o n n e heure . 

On a c r u que la f eme l l e ne cachai t ainsi ses 
nourrissons que p o u r les d é r o b e r à la f u r e u r 
d u m â l e : c'est une e r reur . Ce lu i -c i ne les a ime 
pas moins que sa compagne. Une fois sortis de 
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leur n i d , i l les r e c o n n a î t , les p rend entre ses 
pattes, leur l è c h e les yeux, l eur lustre le p o i l , les 
i n s t ru i t avec leur m è r e à chercher leur n o u r r i 
ture , et partage é g a l e m e n t entre tous ses ca
resses et ses soins. On d i t m ê m e que ses rapports 
avec eux se pro longent au d e l à de leur enfance ; 
q u ' à leur t o u r , ils apprennent b i e n t ô t à le con
n a î t r e , et ne cessent jamais de t é m o i g n e r une 
sorte de d é f é r e n c e p o u r son a u t o r i t é , une appa
rence de respect pour sa d i g n i t é paternelle et 
pour son â g e . 

V o i c i , à ce su je t , ce q u ' é c r i v a i t à B u f f o n u n 
gent i lhomme de son voisinage : 

« La p a t e r n i t é , chez ces an imaux , est t r è s - r e s -
p e c t é e ; j ' e n j u g e ainsi par la d é f é r e n c e que tous 
mes lapins on t eue pour leur p remie r p è r e , q u ' i l 
m ' é t a i t fac i le de r e c o n n a î t r e , à cause de sa b lan
cheur , et q u i é t a i t l e seul m â l e que j ' a i e c o n s e r v é 
de cette couleur . L a f a m i l l e avait beau s 'augmen
ter , ceux q u i devenaient p è r e s à l eur tou r , l u i 
é t a i e n t t ou jou r s s u b o r d o n n é s : d è s qu ' i l s se bat
taient , soit parce qu ' i l s se disputaient la n o u r r i 
tu re , soit pour des femelles , le g r a n d - p è r e , q u i 
entendai t d u b r u i t , accourai t de toute sa force , 
et d è s qu 'on l 'apercevait , tou t r en t r a i t dans 
l ' o r d r e ; et s ' i l en a t t rapai t quelques-uns aux 
prises, i l les s é p a r a i t et en faisait sur- le-champ 
u n exemple de p u n i t i o n . » 

Nous doutons que si not re g r a n d - p è r e c o m m u n 
A d a m revenait au monde, i l t r o u v â t en nous des 
petits-enfants aussi soumis, et que sa seule p r é 
sence s u f f î t ' p o u r que t ou t r e n t r â t dans l ' o rd re . 

aLa f é c o n d i t é d u l a p i n , d i t L a g e d é C h a i l l o u ( l ) , 
est t r è s - g r a n d e ; cependant elle a é t é s i n g u l i è r e 
ment e x a g é r é e par certains naturalistes. W o t t e n 
a p r é t e n d u que d'une seule paire, q u i avait é t é 
mise dans une î l e , i l s'en t rouva six m i l l e au 
bout d ' un an. N 'ayant pas d ' î l e à no t r e disposi
t i o n , nous n'avons p u renouveler l ' e x p é r i e n c e de 
W o t t e n au t rement que sur le papier, et vo ic i le 
r é s u l t a t que nous avons ob tenu : en supposant 
deux lapins q u i seraient, eux et l eur p r o g é n i t u r e , 
à l ' ab r i de toute cause de des t ruc t ion ; en admet
t an t que ces lapins produisent r é g u l i è r e m e n t 
tous les mois une p o r t é e de quatre peti ts , que le 
nombre des femelles soit à ce lu i des m â l e s 
comme deux est à u n , qu ' i l s engendrent tous au 
commencemen t du q u a t r i è m e mois de l eu r exis
tence, nous obtenons une popu la t ion totale de. 
m i l l e h u i t cent quarante-hui t lapins, ce q u i , au 
b o u t d ' u n an , est d é j à une j o l i e p o s t é r i t é . » 

Pennant a c a l c u l é la p r o g é n i t u r e d 'une paire 

(1) Lage de Chaillou, A. de La Rue et de Cherville, Nou
veau Traité des chasses à courre et à tir. Paris, 1867. 

de l ap ins . Si l ' on admet qu 'une femel le ai t sept 
p o r t é e s par an, chacune de h u i t pet i ts , cette 
p r o g é n i t u r e , en quatre ans, pour ra a t te indre le 
ch i f f r e de 1,274,840 ind iv idus . 

Les petits naissent aveugles, et ne commencent 
à voir que vers le n e u v i è m e o u le d i x i è m e j o u r . 

Les jeunes lapins sont aptes à la reproduc
t ion à c i n q mois dans les pays chauds, à h u i t 
mois dans les c o n t r é e s plus f ro ides . Mais ce n'est 
q u ' à u n an qu ' i l s sont c o m p l è t e m e n t adultes. 

On a d i t plusieurs fois que les lapins pouvaient 
se croiser avec d'autres rongeurs ; mais le f a i t 
n'est pas c o m p l è t e m e n t d é m o n t r é . 

Les lapins de garenne on t le m ê m e r é g i m e 
que les l i èv re s . Cependant i l s causent b i en plus 
de d é g â t s , no tamment en rongeant les é c o r c e s 
d'arbres. On peut se f igure r c o m b i e n i ls peuvent 
d é v a s t e r u n e n d r o i t , lo r squ 'on pense à leur 
grande f é c o n d i t é . 

« L e l a p i n , d i t Lage, est pour les cul t ivateurs 
u n vois in plus d é s a g r é a b l e encore que le l i è v r e ; 
c e l u i - c i v iande en marchant , i l coupe ç à et là 
une t ige de c é r é a l e , u n b r i n de t r è f l e , donne u n 
coup de dent à une betterave et va plus l o i n ; si 
b ien que, s ' é t e n d a n t sur u n long parcours , les 
traces de son passage ne sont jamais t r è s - a p p a 
rentes; le l a p i n , au cont ra i re , est essentiellement 
s é d e n t a i r e : en v é r i t a b l e bourgeois q u i p o s s è d e 
t e r r i e r sous bois, i l ne s ' é lo igne jamais de ses 
p é n a t e s , f a i t sa n u i t dans le champ q u i les c o n 
f ine , et n 'en sort pas, si la table est b ien servie. 
E n outre , i l g â c h e autant de n o u r r i t u r e q u ' i l en 
consomme, gambade, f a i t l ' amour et s ' éba t sur le 
ver t tapis de c é r é a l e s , que ses l èv res d é d a i g n e 
r o n t l o r squ ' i l les aura ainsi battues comme b l é 
en grange. Ces r é c r é a t i o n s s 'effectuant dans u n 
rayon de quelques centaines de m è t r e s , tous les 
lapins d ' un bois se r é u n i s s a n t la p lupa r t du 
temps dans la m ê m e p i è c e , on do i t comprendre 
s ' i l y p a r a î t . » 

Par leurs m œ u r s tu rbu len tes , i ls chassent les 
autres a n i m a u x ; jamais on ne t rouve de l i èv res 
l à o ù les lapins sont en grand n o m b r e ; i l est 
probable que cet antagonisme r é s u l t e b ien p l u 
t ô t à l ' é t a t sauvage des dissemblances dans les 
humeurs et dans les habitudes, que d'une i n i 
m i t i é q u ' o n ne saurait exp l iquer . 

O ù i ls se sentent en s û r e t é , les lapins devien
nent t r è s - i m p r u d e n t s . A Vienne , au Prater, o n 
en vo i t des m i l l i e r s ; i ls courent m ê m e en p l e i n 
j o u r , et ne se laissent t r o u b l e r n i par les cris n i 
par les pierres q u ' o n leur j e t t e . 

Chasse. — Nul l e par t on ne m é n a g e les lapins 
sauvages; on les tue par tou t et quand on peu t , 
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m ê m e pendant la fe rmeture de la chasse. E t ce
pendant on ne peut les d é t r u i r e sans l 'aide d u 
f u r e t . Ce n'est que lorsque, dans u n endro i t , les 
putois , les belettes, les martes, les h iboux et les 
chats huants se sont t r è s - m u l t i p l i é s , qu 'on r e 
marque que l eu r nombre d i m i n u e . Les martes 
les poursuivent dans leurs terr iers ; les h iboux 
les p rennent la n u i t , quand i ls sont en t r a i n de 
brouter . 

E n France, on a c a l c u l é qu ' un l a p i n , q u i vaut 
1 f r anc , cause pour 20 f rancs de d é g â t s ; q u e l 
ques p r o p r i é t a i r e s es t iment qu ' i l s ont f a i t d i m i 
nuer leurs p r o p r i é t é s de la m o i t i é de leur va
leur . Aussi les poursu i t -on sans m i s é r i c o r d e , et 
emploie- t -on tous les moyens pour s'en d é b a r 
rasser; mais , q u o i que l ' on fasse, on ne peut les 
d é t r u i r e . 

« On chasse le l ap in , d i t Lage, au chien d ' a r r ê t , 
à l 'aide de bassets, au f u r e t , à l ' a f fû t , en bat tue . 
A u mois de septembre, on en tue t ou jou r s que l 
ques-uns dans les couverts, dans les champs de 
betteraves où l 'on cherche des perdr ix , des cailles 
ou des l i èv res . Ce sont là des rencontres t ou jou r s 
a p p r é c i é e s des chasseurs, en raison de la v a r i é t é 
qu'elles apportent dans le contenu de la carnas
s i è r e . Ces sortes de bonnes for tunes sont f r é 
quentes dans les pays bocagers, où la m u l t i p l i 
c i t é des haies dispense l ' an ima l de la peine de se 
creuser u n a b r i , et dans les environs des bois o ù 
leurs terr iers sont l ' ob je t d 'une d é m o l i t i o n per
manente ; ces lapins, ne te r rant qu 'accidentel le
ment , et qua l i f i é s par suite d u t i t r e de buisson-
niers, t iennent la pla ine b ien plus volont iers que 
les autres. G é n é r a l e m e n t , c'est dans les ta i l l i s de 
deux à c i n q ans q u ' i l f au t les chercher . Plus 
rarement on les t rouve dans les bois plus â g é s et 
par c o n s é q u e n t plus épa i s et plus f eu i l l u s , sur
t o u t si dans ces bois i l n'existe pas d ' é c l a i r c i e s . 
Le lapin est u n enfant des pays d u so le i l , auquel 
le sourire de cet astre est n é c e s s a i r e . Pour le 
q u ê t e r dans ces t a i l l i s , i l f au t prendre le vent, 
a f i n , à la fo is , de fac i l i t e r le t ravai l du ch ien et 
d 'approcher plus a i s é m e n t d ' un an ima l aussi 
m é f i a n t que le l i èv re et d o u é comme l u i d'une 
e x t r ê m e finesse dans le sens de l ' o u ï e . On recon
n a î t b ien vite si le g ib ier hante le bois que l ' on 
va pa rcour i r , aux repaires a c c u m u l é s dans toutes 
les c l a i r i è r e s , en q u a n t i t é souvent si c o n s i d é 
rable, que c'est à cro i re que les lapins nous ont 
e m p r u n t é une des n é c e s s i t é s de no t re c iv i l i s a t ion ; 
aux arbres d é p o u i l l é s de leur é c o r c e à la hau
teur de 30 à 40 cent. ; aux ter r iers et sur tout 
aux jouettes, sorte de grat t is que le lap in p r a t i 
que, p robab lement dans le seul bu t de s'entre

t e n i r dans le man iemen t de ses out i ls de sape et 
de m i n e . 

« A la chasse au l a p i n , i l est essentiel que le 
chien n 'abandonne jamais son a r r ê t , avant le 
commandemen t : Apporte, ou d u moins avant le 
coup de f u s i l . A u bois, u n ch ien q u i cour t , non-
seulement e m p ê c h e la p l u p a r t d u temps de 
t i r e r , mais expose son m a î t r e à v o i r une partie 
de plais i r se t e r m i n e r par un drame toujours 
dou loureux . U n j o u r , u n de nos amis, en t i rant 
u n l i èv re q u i d é b o u l a i t devant l u i dans u n tail l is , 
blessa mor t e l l emen t son ch ien q u i s ' é t a i t em
p o r t é sur le g i b i e r . Le pauvre a n i m a l ne poussa 
pas u n c r i l o r s q u ' i l se sent i t f r a p p é ; i l revint 
couvert de sang vers son m a î t r e , se dressa sur 
ses pattes de d e r r i è r e , en appuyant celles de de
vant sur la po i t r i ne de c e l u i - c i , fixa sur l u i des 
yeux dont l 'approche de la m o r t doubla i t la dou
loureuse expression, j e t a dans l ' a i r u n hur le 
men t l u g u b r e et r e t o m b a f o u d r o y é . 

« L ' é m o t i o n d u chasseur avait é t é si for te , q u ' i l 
s ' é v a n o u i t . 

« L o r s q u ' i l r ev in t à l u i , u n q u i d a m , esprit for t 
et c œ u r du r , eut le mauvais g o û t de rai l ler sa 
douleur , et fa isant a l lus ion à quelques larmes 
q u ' i l voyai t couler sur le visage du malheureux: 
— M o r b l e u ! s ' é c r i a - t - i l en r i an t , vo i là une m é 
moi re de ch ien plus h o n o r é e que celle de bien 
des c h r é t i e n s 1 — Pardon, mons ieur , l u i r é p o n d i t 
u n de ceux q u i assistaient à cette t r i s te s c è n e ; ce 
n'est pas la m é m o i r e du ch ien que ces larmes 
honorent , c'est c e l u i - l à m ê m e q u i les r é p a n d . 

<( L a chasse d u l ap in avec des bassets est égale
men t f o r t amusante ; les plus lents ne sont pas les 
plus mauva is ; deux suff isent t ou jou r s pour faire 
tuer autant de lapins q u ' o n en d é s i r e , car ceux-d 
se te r rent moins v i t e , et fournissent d 'autant plu -
d occasions d ' ê t r e t i r é s , qu ' i l s sont p o u s s é s mcin* 
rapidement , et que la meu te microscopique faîf 
moins de b r u i t d e r r i è r e eux. On d é c o u p l e dans 
le p remie r bois venu et l ' on se poste dans les 
passages que l 'on sait f r é q u e n t é s par les lapins, 
dans les routes, aux car refours , le plus possible 
sous le vent. Les mei l l eurs postes sont sous bois, 
à quelque distance des te r r ie rs ou sur les terr iers . 

« Si le t a i l l i s dans l e q u e l on chasse est assez 
é p a i s pour in tercepter la vue à que lque distance, 
on s 'agenouil le , et le regard , mo ins g ê n é par le» 
troncs d 'arbres o u les gaulis que par le feui l lage, 
peut embrasser une t renta ine de m è t r e s . L est 
essentiel de fa i re le mo ins de b r u i t possible, car 
le g ibier , p r o m e n é à pet i te vitesse par les chiens, 
j o u e devant, eux, s ' a r r ê t e p o u r é c o u t e r , et, avec 
la m é f i a n c e q u i le" c a r a c t é r i s e , i l changerai t sa 
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d i r ec l i on , s ' i l entendai t quelque chose d ' insol i te ; 
aussi les chasseurs à robuste patience q u i n 'a
bandonnent que d i f f i c i l e m e n t le poste qu ' i l s on t 
choisi , m ê m e lorsque le gibier passe d 'une en
ceinte dans une aut re , tue ron t - i l s tou jours beau
coup plus de lapins que ceux q u i courent les 
routes pour prendre les devants. Lorsque l ' on a 
à marcher, i l f au t t ou jou r s chois i r le m o m e n t o ù 
les chiens donnent de la voix , parce qu'alors 
l ' animal , ou s e r r é de p r è s , ou a b s o r b é dans 
l 'audi t ion de cette mus ique , devient plus i n d i f f é 
rent aux autres b r u i t s . S i l ' on a pr i s la p r é c a u 
t i on de couper la re t ra i te aux lapins en bouchant 
leurs terriers un peu a p r è s m i n u i t , l ' a t t r a i t de 
cette chasse est d o u b l é : à u n h a l l a l i s u c c è d e 
presque i m m é d i a t e m e n t une autre m e n é e ; aussi 
la fus i l lade p r end de grandes propor t ions , parce 
que non-seulement la bête de meute, mais u n 
grand nombre de ses camarades sont debout et 
von t et v iennen t . 

« L e t i r du l ap in au ch ien courant est aussi 
commode et faci le q u ' i l l'est peu devant u n chien 
d ' a r r ê t . Nous l'avons déjà d i t , devant les bassets, 
le l ap in ne p r é c i p i t e jamais sa course ; i l muse, 
s ' a r r ê t e , et semble fa i re sa part ie au j e u de barres. 

« Cependant , lo r squ ' i l traverse un r o u t i n , i l 
reprend ses t radi t ions de v é l o c i t é fantasque, et, 
en pare i l cas, on n'est nu l l emen t d é s h o n o r é pour 
l ' avoir m a n q u é . I l a souvent mis en d é f a u t la 
merveilleuse adresse de t i r eur du r o i Charles X : 
quelquefois , l o r s q u ' i l avait f a i t f e u , les gens de 
sa suite, h a b i t u é s à compter les p i è c e s d ' a p r è s le 
nombre de coups de f u s i l , se p r é c i p i t a i e n t pour 
ramasser le g ib ie r qu ' i l s p r é s u m a i e n t aba t tu , et 
le r o i les a r r ê t a i t d ' un geste en leur disant : 
« Restez, c ' é t a i t u n l a p i n , et i l traversait 1 » 

« S i , pour a r r ê t e r les effets de l 'ext raordinaire 
f é c o n d i t é d u l a p i n , nous n'avions d'autres a u x i 
liaires que les chiens et le f u s i l , j e conseillerais 
i m m é d i a t e m e n t à mes compatriotes de p l ie r ba
gage et de ne pas prendre la peine de disputer 
leurs champs à ces pu l lu len t s rongeurs; heureu
sement nous avons le f u r e t . 

« Lorsque l ' on veut d é t r u i r e des lapins, le f u 
retage est le moyen le plus s û r . 

« I l f a u t autant que possible chois i r pour fu re 
ter une des condi t ions de t e m p é r a t u r e dans les
quelles les lapins sont r é u n i s en plus grand n o m 
bre dans les terr iers ; on peut encore fa i re bat t re 
le bois par quelques chiens courants, pour les 
cont ra indre à regagner leurs retrai tes . Avan t de 
f u r e t e r u n t e r r i e r , i l f au t s'assurer q u ' i l est f r é 
q u e n t é par les lapins ; on r e c o n n a î t l eu r p r é s e n c e 
à l'absence des feuil les s è c h e s dans les gueules, 

à la terre battue à l ' o r i f i ce de ces gueules, aux 
fouettes, au repaire (c'est ainsi que l ' on appelle 
ce que les h é r o s et les chasseurs ont seuls le 
d r o i t de n o m m e r sans r o u g i r ) , que l ' on t rouve 
dans les environs, aux empreintes que le p ied d u 
l a p i n a la i ssées sur le sol . I l f au t marcher avec 
d i s c r é t i o n lo rsqu 'on en approche, parler à v c i x 
basse, fa i re le moins de b r u i t possible, la sono
r i t é de la terre i n i t i a n t l 'habi tant des demeures 
souterraines à ce q u i se passe au-dessus de l u i , 
et la cer t i tude de la p r é s e n c e de l ' h o m m e sur 
son te r r ie r pouvant le rendre plus tenace dans 
sa v o l o n t é de n 'en pas sor t i r S i l ' o n chasse avec 
des bourses, on dispose une de ces bourses sur 
chaque gueule, en ayant soin de ma in t en i r le 
f i l e t ra isonnablement é t e n d u , à l 'aide des acc i 
dents d u t e r ra in ou de quelques br ind i l l es de 
bois l é g è r e m e n t f i chées dans la ter re , puis on 
attache sol idement le maître de la bourse à q u e l 
que racine ou à u n morceau de bois que l ' o n 
plante dans le sol. Si Ton n'avait pas une q u a n 
t i t é de bourses suffisante pour garn i r toutes les 
gueules des ter r iers , on bouchera i t celles q u i 
p a r a î t r a i e n t les moins h a n t é e s , avec de la ter re 
ou un t ampon d'herbes et de feu i l l es . Ces p r é 
parat ifs t e r m i n é s , on met le f u r e t dans le t e r r i e r . 
Si le f u r e t est t r è s - m o r d a n t , i l est tou jours p r u 
dent de le museler, ou , comme disent les gardes, 
de Yencameler avant de le met t re à l ' œ u v r e . Cette 
o p é r a t i o n se pra t ique à l 'aide d 'une f icel le t r è s -
souple et t r è s - d é l i é e que l ' on passe d e r r i è r e les 
crocs de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e et que l ' on f ixe 
par u n n œ u d sous cette m â c h o i r e , a p r è s q u o i , les 
deux bouts r a m e n é s sur la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , 
la main t i ennen t s e r r é e et viennent se ra t tacher 
au cou de la b ê t e où ils f o r m e n t col l ie r . Venca-
melage d u f u r e t a quelques i n c o n v é n i e n t s : i l d i 
minue son ardeur ; i l arr ive aussi que la f ice l le 
s'engageant dans quelque racine de l ' i n t é r i e u r 
des terr iers , le f u r e t s ' é t r a n g l e ou y p é r i t d'une 
autre m o r t encore plus m i s é r a b l e ; nous croyons 
me i l l eu r le p r o c é d é q u i consiste à l u i couper, à 
l 'aide d'une pince, les grands crocs au niveau 
des gencives. 

« T r è s - s o u v e n t on t i r e au f u s i l les lapins lors
qu ' i l s s ' é l a n c e n t hors d u te r r ie r , ce q u i se n o m m e 
fureter à blanc ou à gueules ouvertes. Le silence 
p r é a l a b l e n'est pas moins n é c e s s a i r e dans cette 
m a n i è r e de chasser que dans la p r é c é d e n t e . 

« TJn ou plusieurs chasseurs se placent sur les 
terr iers en se t ou rnan t le dos, s'ils sont deux o u 
t ro is , et t ou jou r s de f a ç o n à observer le p lus 
grand nombre possible de gueules. Quelques i n 
stants a p r è s l ' i n t r o d u c t i o n d u f u r e t dans les sou-
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te r ra ins , on entend un b r u i t sourd pa r t i r de des-
\ sous terre . Ce sont les lapins q u i s'avertissent 

ou t é m o i g n e n t de leur e f f r o i en f rappant fo r te 
ment la terre de leurs pattes de d e r r i è r e . A ce 
b r u i t s u c c è d e b i e n t ô t u n rou lement c a r a c t é r i s 
t ique q u i i nd ique que, h a r c e l é s par leur ennemi , 
i ls parcourent e f f a r é s et p r é c i p i t a m m e n t leurs ga-
eries ; ce rou lement , on ne l 'entend jamais sans 

une certaine é m o t i o n ; car i l annonce le plus 
souvent que le lap in va sor t i r , ou p l u t ô t fa i re 
i r r u p t i o n hors de son te r r ie r : en effet , sous l ' i r 
r é s i s t i b l e e f f r o i que l u i cause la seule p r é s e n c e 
du f u r e t , a i g u i l l o n n é par les cuisantes morsures 
q u i d é j à on t e n t a m é la cha i r , i l s ' é l a n c e avec des 
f a ç o n s de boule t de canon, i l s ' enfu i t avec les 
m ê m e s i r r é g u l a r i t é s dans sa course, que lo r squ ' i l 
qu i t t a i t son g î t e devant l ' a r r ê t d u ch ien ; aussi 
son t i r o f f re - t - i l les m ê m e s d i f f i cu l t é s qu 'au d é 
b o u l é , et d o i t - i l ê t r e p r a t i q u é d ' a p r è s la m ê m e 
m é t h o d e . Le furetage à blanc serait un pla is i r 
des dieux, si quelques petits accidents ne ve
naient t r op souvent en a t t é n u e r c o n s i d é r a b l e 
men t les a g r é m e n t s . — Rien n'est, h é l a s 1 sans 
d é c e p t i o n en ce bas monde . Les choses sont l o i n 
de se passer constamment aussi rapidement que 
j e viens de vous le d é c r i r e pour la v ivac i t é d u r é 
c i t : t a n t ô t vous ne rencontrez que des habi ta
tions par fa i tement veuves de leurs h ô t e s , t a n t ô t 
u n l ap in e x p é r i m e n t é et p o s s é d a n t une t r è s - h a u t e 
op in ion de votre adresse, ce q u i est t ou jou r s flat
teur , p r é f é r e r a se laisser p l u m e r le dos aussi ras 
que votre genou p l u t ô t que de s'exposer à vos 
coups ; t a n t ô t vous entendrez u n l ap in q u i rou le 
dans le t e r r i e r , i l v iendra vous mon t r e r son nez, 
quelquefois le b o u t de ses ore i l les ; puis , soit 
c ra in te , soit caprice, i l rent re au te r r ie r , va se 
p r é s e n t e r à une autre gueule , et recommence 
plusieurs fois le m ê m e m a n è g e . I l a r r ivera encore 
que le f u r e t , ayant p o u s s é quelque autre l ap in 
dans u n accul , sera parvenu à le saisir à la nuque , 
et, g o r g é de son sang, se sera e n d o r m i sur le 
cadavre de sa v i c t i m e . » 

Souvent, quand o n veut d é t r u i r e une colonie 
de lapins , on me t en usage les poisons. 

C a p t i v i t é . — L e l a p i n domestique provient d u 
lap in sauvage : celui-c i se laisse apprivoiser t r è s -
fac i lement ; c e l u i - l à , en quelques mois , redevient 
c o m p l è t e m e n t sauvage, et ses peti ts on t la cou 
leur des lapins de garenne. Quand j ' é t a i s enfant , 
nous é l ev ions beaucoup de lapins ; nous en avions 
quelques-uns q u i sortaient de l eu r é c u r i e , c o u 
ra ien t dans la cour et le j a r d i n ; ceux-ci ne met
ta ient bas que des petits gr is , et cependant la 
femel le é t a i t b lanche, le m â l e t a c h e t é . 

Les lapins domestiques on t des couleurs va
r i ab le s ; i ls sont no i r s , blancs, gr is , r o u x , jaunes 
ou t a c h e t é s . I ls sont plus grands que les lapins 
sauvages. 

Certaines v a r i é t é s de lapins seraient a r t i f i 
cielles selon les uns, p roviendra ien t d ' espèces 
encore inconnues, selon les autres. Tels sont 
le lapin argenté, le lapin de Russie, et le lapin 
d'Angora. 

Le p remie r est o r ig ina i r e des montagnes de 
l 'Asie , et sur tout des monts H i m a l a y a ; i l est plus 
grand que le l a p i n o rd ina i re , et d 'un gris bleu, à 
reflets f o n c é s o u a r g e n t é s , avec le b o u t du m u 
seau, les orei l les , les e x t r é m i t é s des pattes et la 
queue d 'un n o i r a r g e n t é assez f o n c é . Cette belle 
e s p è c e se r e p r o d u i t assez b ien en cap t iv i t é et 
l ' on p o u r r a i t tenter sa m u l t i p l i c a t i o n dans les 
parcs, si l ' on avait le soin de d é t r u i r e les lapins 
ordinaires q u i s'y t rouven t , o u seulement de 
n 'en laisser q u ' u n t r è s - p e t i t n o m b r e , a f in de d i 
m i n u e r les chances de croisement . 

Le l ap in de Russie est gr is , avec la t ê t e et les 
oreil les br imes , et la gorge f o r t e m e n t pendante. 

Le l ap in d 'Angora a les oreil les plus courtes, 
le p o i l m o u , abondant, t r a î n a n t souvent à terre, 
et soyeux. Malheureusement , i l est t r è s - d é l i c a t . 
On a e s s a y é , mais en va in , de l 'accl imater en 
Al lemagne . On peut filer ses poi l s . 

Le lapin à oreilles pendantes est-il une var ié té 
ou une e s p è c e d is t inc te d u l ap in domestique or
dinaire? L a quest ion n'est pas r é s o l u e . Sa grande 
ta i l l e , sa t ê t e f o r t e , é p a i s s e , ses oreilles larges, 
pendantes, fe ra ient c ro i re que c'est une espèce à 
par t ; mais sa pat r ie est i nconnue , on ne le con
n a î t pas à l ' é t a t sauvage, et cela f a i t pencher du 
c ô t é de la p r e m i è r e o p i n i o n . 

On t i en t les lapins dans une é c u r i e da l l ée ou 
p a v é e , o ù l 'on é t a b l i t des t e r r i e r s ar t i f ic ie ls avec 
de longues caisses p e r c é e s de plusieurs trous sur 
u n des c ô t é s , o u avec des t rous c r e u s é s dans le 
m u r . On leur donne beaucoup de pai l le et de 
mousse s è c h e , on les t i en t a u chaud en hiver ; 
o n les n o u r r i t de f o i n , d 'herbes, de feui l les de 
chou , etc. On peut f ac i l emen t les habituer à 
prendre la n o u r r i t u r e q u ' o n leur t end , mais j a 
mais i ls ne s 'apprivoisent c o m p l è t e m e n t ; quand 
on veut s'en emparer , i ls cherchen t à mordre 
et à g r i f f e r . I l s sont moins sociables que les la
pins sauvages. É l e v é s ensemble , i ls v ivent en 
bonne h a r m o n i e ; mais lo r squ 'on met u n é t r a n 
ger dans l e u r é c u r i e , i l s le ma l t r a i t en t et le 
t uen t . 

Les m â l e s se l i v r e n t de rudes combats en l ' hon
neur de leurs femelles , et p lus ieurs en sont g r i è -
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vement b l e s s é s . L a femel le se f a i t dans son g î t e 
un n i d avec de la pa i l le et de la mousse, le r e m 
bourre avec les poi ls de son ventre et y me t bas 
de c inq à sept pet i ts , et quelquefois plus . Lenz 
a c o m p t é le n o m b r e des peti ts que donna une 
femelle : « Le 9 j anv i e r , elle m i t bas 6 petits, 
9 le 25 mars 5 le 30 a v r i l , 4 le 29 m a i , 
7 le 29 j u i n , 6 le 1 e r a o û t , 6 le 1 e r septembre, 
9 le 7 octobre, 6 le 8 d é c e m b r e : soit 58 petits 
en u n an. Cette m ê m e a n n é e , con t inue - t - i l , 
je r e ç u s deux jeunes lapines et deux m â l e s , 
nés deux jours plus t a r d , p rovenant , les f e 
melles et les m â l e s , de parents d i f f é r e n t s ; j e 
les mis dans une é c u r i e . Le j o u r m ê m e o ù les 
lapines eurent c i n q mois , elles s ' a c c o u p l è r e n t , et 
à six mois elles m i r e n t bas, l 'une six, l 'autre 
quatre petits. — L a femel le n 'a l la i te pas ses pe
tits pendant le j o u r , mais elle f e rme l ' e n t r é e q u i 
condui t vers eux, ne les visi te m ê m e souvent pas 
de toute la j o u r n é e , se compor te , en u n m o t , 
comme s'ils n 'existaient pas. Cependant elle 
regarde cont inue l lement vers l ' endro i t o ù i ls 
sont. » 

Les lapins domestiques ont une grande f r ayeur 
de leurs ennemis naturels . Lenz m i t une fois 
c i n q lapins dans une é c u r i e o ù l ' on avait t enu u n 
renard. Dès qu ' i l s sent irent l 'odeur que Celui-ci 
avait l a i s sée , i ls f u r e n t comme f o u s ; ils c o u 
raient , se heur ta ien t la t ê t e contre les mura i l l es . 
Peu à peu, cependant, i ls s ' h a b i t u è r e n t à cette 
demeure. 

Le m ê m e au teur raconte encore le fa i t s u i 
vant : « E n j anv ie r , m a peti te ch ienne- loup m i t 
bas u n seul pe t i t ; i l ne pouvai t boire t o u t son 
l a i t ; j e cherchai u n j eune l ap in et le mis sous 
m a chienne, q u i é t a i t c o u c h é e dans m a cham
bre ; elle le laissa te ter sans d i f f i c u l t é . L e t r o i 
s i è m e j o u r , j e mis la chienne dans l ' é c u r i e des 
lapins, avec son pe t i t et le nourr isson que j e l u i 
avais d o n n é . E l le y resta deux j o u r s sans r i e n 
fa i re aux l ap ins ; le t r o i s i è m e j o u r , ma s œ u r 
l 'appela pour la fa i re p romener . Pendant ce 
temps, la lapine enleva son pe t i t et le rappor ta 
au m i l i e u de ses f r è r e s et s œ u r s . J 'appelai aussi
t ô t la chienne pour vo i r s i , de son c ô t é , elle cher
cherai t son nour r i s son . Mais elle ne pa ru t pas 
m ê m e s'apercevoir de sa d i spa r i t ion . » 

J 'a i souvent f a i t a l la i ter des lapins par une 
chat te , et j e l ' a i t ou jour s vue les laisser par fa i te 
m e n t te te r avec les jeunes chats. 

Les lapins deviennent souvent m é c h a n t s ; i ls 
m o r d e n t et g r i f f e n t non-seulement la personne 
q u i veu t les prendre , mais encore les autres an i 
m a u x , su r tou t si leur ja lous ie est e x c i t é e . Le 

b e a u - f r è r e de Lenz avait u n vieux l a p i n m â l e au 
m i l i e u de ses moutons . « L o r s q u ' o n c o m m e n ç a 
à n o u r r i r ceux-ci avec de l 'esparcette, ce mets 
f u t t e l l ement d u g o û t de not re l ap in , q u ' i l aura i t 
tout v o u l u pour l u i . I l se t i n t a u p r è s d u tas, 
grognant , m o r d a n t les moutons q u i s 'appro
chaient ; i l sauta m ê m e à la gorge de l ' u n d'eux 
et le m o r d i t f o r t emen t . On l u i fit l â c h e r prise, 
i l a t taqua d'autres mou tons ; aussi f u t - o n o b l i g é 
de l 'enlever. U n autre i n d i v i d u m o r d i t jusqu 'au 
sang u n jeune chevreau à la patte, sauta sur le 
cou de la m è r e , et l u i saisit l 'o re i l le : on du t l u i 
fa i re l â c h e r prise. De vieux m â l e s m o r d e n t leurs 
petits ou leur f emel le , ou excitent ce l le -c i à m a l 
t ra i te r ses nourr issons. Quand une lapine n ' a l 
lai te pas b i en ses peti ts , o u les m o r d , i l n 'y a 
q u ' u n m o y e n de les sauver, c'est d ' enfermer le 

m â l e . 
On a vainement t e n t é pendant longtemps de 

croiser le l a p i n domestique et. le l i è v r e , et B u f f o n 
raconte t r è s en d é t a i l tous les essais q u ' i l fit pour 
parveni r à ce r é s u l t a t , et q u i tous a v o r t è r e n t . 
F r é d . Cuvier , sans nier absolument la poss ib i 
l i té de ce croisement , ne le c ro i t pas r é a l i s a b l e 
à l ' é t a t sauvage : « I l f a u t , d i t - i l , toutes les ruses, 
toute la puissance de l ' h o m m e , p o u r fa i re c o n 
tracter ces unions , m ê m e aux e s p è c e s q u i se 
ressemblent le p lus . C'est dans ces condi t ions 
que, depuis B u f f o n , d'autres e x p é r i m e n t a t e u r s 
on t é t é plus heureux et ont r é u s s i , comme nous 
l'avons d i t page 226, à obteni r des m é t i s d u l a p i n 
et d u l i è v r e , et ces cu r i eux an imaux f i gu ren t 
a u j o u r d ' h u i sous le n o m de léporidés, dans la 
magni f ique col lec t ion d u Ja rd in d 'acc l imata t ion . 
L e u r ta i l le t i en t le m i l i e u entre celle d u l i èv re 
et celle d u l a p i n ; l eur p o i l est gris à son e x t r é 
m i t é , avec des nuances rousses vers son m i l i e u ; 
i ls sont gros, é p a i s , i ls ont l 'o re i l le longue d u l i è 
vre. On d i t que la chair de ces mule ts , q u i rap
pelle é g a l e m e n t les q u a l i t é s s p é c i a l e s des deux 
e s p è c e s , est u n manger f o r t d é l i c a t . 

m a l a d i e s . — L a gale et la d i a r r h é e sont les 
principales maladies d u l a p i n en d o m e s t i c i t é . 
Ces maladies sont p r o v o q u é e s par une n o u r r i t u r e 
t rop succulente ou t r o p h u m i d e ; on g u é r i t la 
d i a r r h é e en donnant aux an imaux des a l iments 
secs; par exemple l 'avoine m é l a n g é e à d u m a l t . 
Pour la gale, on conseille les f r i c t i o n s avec de la 
graisse ou d u beur re . 

Usages e t p r o d u i t s . — Dans plusieurs en 
dro i t s , on é l ève les lapins pour se p rocu re r l eur 
chai r , q u i est b lanche et de b o n g o û t , mais 
moins d é l i c a t e et par c o n s é q u e n t moins e s t i m é e 
que celle des ind iv idus v ivan t à l ' é t a t sauvage. 
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103. Manière de maintenir le lapin. 

Du F o u i l l o u x , comparant les q u a l i t é s c u l i n a i 
res du l i èv re à celles du l ap in , donne la p r é f é 
rence au dernier , parce que, d i t - i l , la chair d u 
premier est « m é l a n c o l i q u e et s è c h e ». Le g e n t i l 
homme poi tev in veut sans doute di re que la chair 

d u l i èv re est de plus d i f f i c i l e d iges t ion que celle 
d u l ap in , et q u elle dispose aux r ê v e r i e s pendant 
le sommei l . La chair d u l ap in de garenne est, 
en effet, t r è s - b o n n e et se p r ê t e à toutes sortes de 
p r é p a r a t i o n s , depuis le pot-au-feu jusqu 'aux raf

f inements les p lus d é l i c a t s . La gibelot te et le s a u t é 
au beurre sont les formes les plus é l é m e n t a i r e s 
à l'usage du chasseur; mais lorsque les lapins 
sont c o n f i é s aux mains d 'un bon cuis in ier , i ls 
subissent toutes sortes de modif ica t ions c u l i n a i 
res, et l ' o n peut d i re , sans flatterie, qu ' i l s sont 
dignes d u soin que l ' on p rend de leur chai r b l a n 
che et d é l i c a t e . S i , qu i t t an t le r ô l e p r i n c i p a l , i ls 
deviennent accessoires, i ls servent alors à donner 
u n hau t g o û t aux sauces q u i doivent accompa
gner d'autres mets. Po in t de bons coulis sans 
lap ins ; c'est u n axiome admis dans toutes les 

cuisines o ù l ' on pousse l ' a r t dans ses c o n s é q u e n 
ces les plus transcendantes. L à - d e s s u s , j e puis 
m'appuyer de l ' a u t o r i t é de Lou i s X I V - V o i c i ce 

(*) C, cloche de 12 litres, exactement fermée, dans laquelle se trouve 
un lapin soumis à l'influence d'un milieu confiné. - s', tube, muni 
d un robinet, destiné à prendre l'air dans la cloche. — l, V, l", tubes 
remplis de pierre ponce imbibée d'acide sulfurique pour dessécher 
1 air aspiré par la pompe P. — p, tube de Liebig contenant de la 
potasse. — a, a', a', tubes remplis de chlorure de calcium.— r, ro
binet faisant communiquer la pompe aspirante avec la cloche. — r', 
autre robinet faisant communiquer avec la cloche la pompe foulante 
pour chasser dans la cloche l'air débarrassé d'acide carbonique et 
de vapeur d'eau. - p, pompe à double efifet. - T, tube portant à 
a cloche l'air purifié. - m, manomètre indiquant la pression de 

l air dans l'appareil. — s, robinet sur le trajet du tube qui rap-
norte l'air r\iirifi<s A*r,* i . mi T. • > 
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Fig. 105. Œi l normal du côté non opéré (*). Fig. 10G. Altération de l'œil du côté opéré, après la section-
de la cinquième paire i**). 

ig. 107. Dents incisives normales 
du lapin (***). 

Fig. 108. Ulcérations survenues du côté 
qui correspond à la section de la cin
quième paire (****}, 

Fig. 109. Dents incisives de lapin, 
le septième jour après la section 
de la cinquième paire (*****). 

Fig. 110. Coupe l'une tête de lapin (******). 

(*) L'œil est brillant et très-sensible; la paupière supérieure étant 
soulevée, on aperçoit à peine quelques vaisseaux grêles en a. — b, 
convexité normale de la cornée de l'œil sain. ,C1. Bernard.) 

(**) La cornée transparente insensible est terne, la conjonctive for
tement injectée, la pupille contractée, l'iris décoloré et flétri ; un com
mencement d'opacité se montre au centre. — c, convexité exagérée 
de la cornée de l'œil opéré. 

(***) Elles se correspondent exactement et sont taillées carrément. 
(****) Elles sont ordinairement au nombre de trois : 1» une, la plus 

large, à la lèvre supérieure ; 2» une plus petite à la lèvre inférieure; 
3° une autre sur le bout de la langue et sur Je côté correspondant à 
la paralysie du sentiment. 

(*'»**) Les dents b et b' se correspondent seules pendant la mnsti-
BREHM. 

cation; les dents a et a' ne se correspondant plus, ne s'usent pas et 
s'allongent, d'où il résulte que la coupe des dents, au lieu de former 
une ligne transversale, forme une ligne oblique de haut en bas et de 
droite à gauche, quand la cinquième paire a été coupée à droite, et 
oblique de haut en bas et de gauche à droite, quaud la cinquième 
paire a été coupée à gauche. (Cl. Bernard.) 

(****»•) a, cervelet. — b, origine du nerf de la septième paire. — ç. 
moelle épinière. — d, origine du pneumo gastrique. — e, trou d'en
trée de l'instrument dans le crâne. — f , instrument. — g, nerf de 
la cinquième paire. — h, conduit auditif. — i, extrémité de l'instru
ment arrivant sur la moelle, après avoir traversé le cervelet. — k 
sinus, veineux occipital. - l, tubercules quadrijumeaux. — m, cer̂  
veau. — n.coupe de l'atlas. (Cl. Bernard ) 
II — 130 



242 L E S R O N G E U R S . 

que disait le g rand r o i : « A i n s i , a t tendu les d o m 
mages que les lapins causent, nous vous enga
geons à les chasser et à en tue r le plus possible, 
d 'autant plus q u ' o n fa i t d 'excellents coulis avec 
leur chai r . » 

On raconte, au sujet d u r a f f i nemen t des sau
ces, q u ' u n p r ieur des Char t reux , i n v i t é à u n fes
t i n par le v i ce - l éga t d ' A v i g n o n , n 'avai t a c c e p t é 
q u ' à la c o n d i t i o n que tous les plats seraient m a i 
gres, car i l é t a i t connu p o u r suivre r igoureuse
men t les r è g l e s de son ordre . L e v i ce - l éga t fît 
servir u n magn i f ique poisson q u i s é d u i s a i t au
tant la vue que l 'odora t ; on en o f f r i t au p r i eu r ; 
mais au m o m e n t o ù i l a l la i t at taquer le morceau 
q u i venait de l u i ê t r e p a s s é , u n f r è r e q u ' i l avait 
a m e n é l u i d i t t ou t bas à l 'ore i l le : « N 'en mangez 
pas, m o n p è r e , j ' a i é t é par hasard à la cuisine, 
et j ' a i v u . . . des choses q u i f o n t f r é m i r . Cette 
sauce, que vous croyez fai te avec des carottes et 
des oignons, est u n coulis de l ap in et de j a m b o n . 
« M o n f r è r e , vous ê t e s t rop bavard et sur tou t 
t rop c u r i e u x ; que diable a41iez-vous fa i re à la 
cuisine? Ce n'est pas là votre place, et vous vous 
ê t e s t r o m p é . » 

Les paysans belges s'adonnent à l ' é l ève d u l ap in 
sur une vaste é c h e l l e , et chaque hiver on en ex
p é d i e des q u a n t i t é s c o n s i d é r a b l e s en Angle te r re : 
j u s q u ' à 40,000 par semaine, au d i re de Lenz. 

E n F l a n d r e , les enfants de paysans que ne 
r é c l a m e n t pas encore les t ravaux des champs 
é l è v e n t aussi force lapins, ce q u i donne l i e u à u n 
mouvement d ' expor ta t ion remarquable , tan t i l 
est v ra i qu 'en ag r i cu l tu re i l n'est r i en q u i n 'a i t de 
l ' impor tance . « I l s'exporte par Ostende seule
ment , d i t M . de Laveleye, 1,250,000 lapins par 
an, d'une valeur de plus de 1,500,000 f rancs . On 
les envoie é c o r c h é s et n e t t o y é s aux m a r c h é s de 
Londres , par les bateaux à vapeur. L a peau est 
c o n s e r v é e dans le pays p o u r la f a b r i c a t i o n des 
chapeaux. » 

On emploie encore la peau d u l ap in comme 
f o u r r u r e , quoiqu 'e l le soit peu durable . 

Le lapin est, comme le chien, un des auxi
l iaires de la physiologie moderne . 

C o u c h é sur la table de dissection, i l a souvent 
a i d é aux p r o g r è s de la science (fig. 103). 

Nous c i terons , d ' a p r è s M . Claude Be rna rd (1), 
quelques e x p é r i e n c e s dans lesquelles les lapins 
on t servi aux recherches physiologiques . 

M . C l . B e r n a r d a r e c h e r c h é la l i m i t e i n f é r i e u r e 
de la q u a n t i t é d ' o x y g è n e , dans u n m i l i e u respi-

(1) Cl. Bernard, laçons sur les substances toxiques. Paris, 
1857, p. 115. 

rable, en é c a r t a n t les p rodu i t s de l a resp i ra t ion 
q u i pouvaient avoir sur l ' a n i m a l une inf luence 
f â c h e u s e . Pour cela, sous la cloche C, i l place 
u n l a p i n dans u n e a t m o s p h è r e c o n f i n é e (/?<7. 104). 
Deux tubes c o m m u n i q u e n t avec la cloche : l ' un 
s'donne issue à l ' a i r e x p i r é qu 'une pompe à d o u 
ble effet , P , aspire p o u r le renvoyer par l 'autre 
tube s, dans le vase o ù est le l a p i n , a p r è s l u i 
avoir f a i t traverser des tubes d e s t i n é s à le p u r i 
fier et à le d é b a r r a s s e r de son acide carbonique 
et de son h u m i d i t é . De la sorte, le l a p i n respire 
t o u j o u r s le m ê m e a i r , q u i est d é b a r r a s s é à me
sure de l a p r o d u c t i o n de l 'acide carbonique et 
de la vapeur d'eau q u ' y a joute l ' exp i r a t ion . A u 
m o m e n t o ù l ' a n i m a l m e u r t , i l est rigoureuse
m e n t permis de regarder l ' o x y g è n e comme i n 
suffisant . M . C l . Be rna rd a t r o u v é que cela 
a r r iva i t quand de 21 p . 100, l a p r o p o r t i o n d'oxy
g è n e est descendue en g é n é r a l à 3, 5 p . i 0 0 . 

C'est encore sur le l a p i n que M . C l . Bernard (1) 
a é t u d i é les fonc t ions d u ner f t r i j u m e a u . 
Sans ent rer dans le dé t a i l de l ' o p é r a t i o n , nous 
met t rons sous les yeux de nos lecteurs les figures 
r e p r é s e n t a n t les p r i nc ipaux r é s u l t a t s de l ' o p é r a 
t i o n , c ' e s t - à -d i r e l ' é t a t de l ' œ i l (fig. 105 et 106) 
et des dents (fig. 107 et 109) (2). " 

E n f i n , p o u r c i ter u n dern ie r exemple , nous rap
pellerons que le m ê m e savant a é t u d i é sur le la
p i n l ' in f luence d u s y s t è m e nerveux sur la s é c r é 
t i on d u fo ie , et la p r o d u c t i o n d u d i a b è t e a r t i f i c ie l . 
La f igure 110 mon t r e la marche de l ' ins t rument 
à p i q û r e . 

LES LAGOMYS — LAGOMYS. 

Die Pfeifhasen. 

Caractères. — Les lagomys diffèrent des liè
vres par leurs orei l les plus courtes, leurs pattes 
de d e r r i è r e à peine plus longues que les a n t é r i e u 
res, leur queue r é d u i t e à u n m o i g n o n invis ible , 
le nombre de leurs molai res , q u i est seulement de 
c i n q paires à chaque m â c h o i r e . Leur s incisives 
s u p é r i e u r e s sont t r è s - l a r g e s et m a r q u é e s d 'un 
s i l lon p r o f o n d , q u i les f a i t p a r a î t r e f o r m é e s de 
deux parties. Les i n f é r i e u r e s sont petites et assez 
fo r t ement r e c o u r b é e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre con
t ien t six e s p è c e s q u i , toutes, habi ten t les hautes' 
r é g i o n s de l ' h é m i s p h è r e sep ten t r iona l . 

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

(1) Cl. Bernard, Leçons sur la physiologie et la pathologie 
du système nerveux. Paris, 1858, t. I I , p. 52, 85 et 103. 

(2) Cl. Bernard, Leçons de physiologie expérimentale, 
Paris, 1855, t. I , p. 301. 
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mys v ivent , c o m m e les lapins , dans des trous, des 
fentes de rochers ; i ls restent dans leurs demeures 
toute la j o u r n é e , et n 'en sortent q u ' à la n u i t . 
L e u r voix rappelle les s i ff lements de plusieurs 
oiseaux. I l s sont p rudents et v ig i lants , mais doux, 
inoffensifs, et supportent f ac i l emen t la c a p t i v i t é . 
Ils amassent pour l ' h ive r des provisions dans 
leurs terr iers . 

LE LAGOMYS ALPIN — LAGOMYS ALPIN US 

Der Alpenpfeifhase. 

Caractères. — Le lagomys alpin (fig. 102), qui 
est l ' e spèce la plus connue, a la ta i l le et le port 
d u cochon d ' Inde ; mais sa t ê t e est plus longue, 
plus mince, son museau moins obtus. Son corps 
est r a m a s s é , ses pattes sont courtes ; i l a c i n q 
doigts à celles de devant, quatre à celles de der
r i è r e , et sa queue est r e m p l a c é e par u n pet i t 
amas de graisse ; ses poils sont rudes, grossiers 
et cour ts ; ses oreilles moyennes, ovales, nues à 
leur face externe. L ' a n i m a l a le dos jaune- roux, 
m o u c h e t é de noi r , les flancs et le cou roux , le 
ventre et les pattes d 'un j aune ocreux c la i r , la 
gorge grise, la face externe des oreilles noi re , la 
face interne jaune . On t rouve des ind iv idus q u i 
sont u n i f o r m é m e n t no i rs . L ' a n i m a l adul te a en
v i ron 30 cent, de long et 8 cent, de haut . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les la -
gomys se t rouven t dans les hautes montagnes de 
la S i b é r i e , à une a l t i tude de 1,500 à 4,000 m è t r e s 
au-dessus d u niveau de la mer . 

Le lagomys des Alpes se t rouve dans t ou t le 
versant n o r d des c h a î n e s de montagnes de l 'Asie 
centrale et dans le Kamtscha tka . D ' a p r è s Radde, 
i l est r e m p l a c é , dans les steppes nues, par une 
autre e s p è c e , l 'ogotone (lagomys ogotona), q u i 
est propre à la Mongo l i e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Pallas, le 
premier , nous a f a i t c o n n a î t r e les moeurs de ces 
an imaux , et plus t a rd , Radde a c o m p l é t é leur 
h i s to i re . 

Les lagomys ne v ivent que dans les endroits 
les plus arides. I ls f r é q u e n t e n t les l i eux rocheux 
et sauvages, p r è s des torrents des montagnes, 
par couples ou par grandes bandes. I ls sont fidè
les à l eu r demeure et ne s'en é c a r t e n t jamais 
heaucoup. 

Le lagomys des Alpes habi te de pet i ts terr iers 
q u ' i l se creuse l u i - m ê m e , des fentes de rochers , 
des t roncs d'arbres c reux . Par le beau temps, i l 
reste c a c h é j u squ ' au coucher d u soleil ; par u n 
c ie l couver t , i l est pa r fa i t ement éve i l l é . D ' a p r è s 
Radde,c 'es tun r o n g e u r p a i s i f e î f y ac t i f , t rava i l l eur . 
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I i amasse de grandes provisions de f o i n , les serre, 
les recouvre de beaucoup de feui l les , pour les 
p r é s e r v e r de la p lu ie . Le lagomys ogotone c o m 
mence d é j à au m i l i e u de j u i l l e t à f a i re ses p r o v i 
sions, mais c'est à la fin de ce mois q u ' i l y t r a 
vai l le le plus act ivement . I l n'est pas t r è s -d i f f i 
ci le dans le choix de sa n o u r r i t u r e . L à o ù i l le 
peut , i l se chois i t des herbes succulentes ; là o ù 
i l est t r o u b l é , o ù l ' on d é t r u i t souvent ses pro
visions, i l se contente des herbes q u ' i l t rouve . 
Les tas de f o i n q u ' i l amasse ainsi on t de 25 à 
33 cent, de hau teur , de 33 à 66 cent, de dia
m è t r e . D 'o rd ina i r e , les herbes y sont r a n g é e s 
par couches; Radde a v u quelquefois les herbes 
d'une couche d i s p o s é e s perpendicu la i rement à 
celles de la couche i n f é r i e u r e . Lorsque le ter
r a in est c r e v a s s é , les crevasses servent à l ' a n i 
m a l de grenier . Radde re t i r a d'une fente de 
rocher , large de 15 cent, et longue de 66 cent . , 
une grande q u a n t i t é d'herbes aromatiques, r é u 
nies et pa r fa i t ement c o n s e r v é e s ; à quelques pas 
de là , i l t rouva u n second amas au-dessous d 'une 
pierre surplombante q u i le garantissait de l ' h u 
m i d i t é . A u te r r i e r , aboutissent de petits sentiers 
que l ' an imal s'est f r a y é s à travers les rochers, et 
le l o n g desquels i l broute les herbes. L e t r o u -
ble-t-on dans son t r ava i l , i l le recommence, et 
souvent encore, en septembre, on le vo i t ramas
ser les herbes d é j à f a n é e s . Lorsque l 'h iver ar
r ive , i l creuse des couloirs sous la neige depuis 
son te r r ie r j u s q u ' à ses amas de provis ions, et 
se n o u r r i t t o u t à son aise. I l n 'a pas de s o m m e i l 
h iverna l . Ces couloi rs sont t r è s - s i n u e u x ; chacun 
p o s s è d e son t r o u de sort ie . 

Le c r i d u lagomys des Alpes , que l 'on entend 
encore à m i n u i t , ressemble à ce lu i de la p ie-
g r i è c h e . L 'ogotone pousse des s i f f lements plus 
fo r t s , q u i se suivent en u n t r i l l e é c l a t a n t . Une 
autre e s p è c e , le lagomys na in (lagomys pusillus), 
q u i habite au sud d u Vo lga , de l 'Oura l j u s q u ' à 
l 'Ob, fe ra i t entendre u n c r i tou t à f a i t analogue à 
ce lu i de la cail le. 

A u commencemen t de l ' é t é , la femel le met 
bas six peti ts nus , et les soigne avec tendresse, 
d ' a p r è s ce que d i t Pallas. Radde est m u e t sur le 
chapi t re de la r eproduc t ion . 

Le lagomys des Alpes et l 'ogotone, ce dernier 
sur tou t , ont beaucoup d'ennemis. L e p remie r 
est moins e x p o s é aux atteintes des carnassiers, 
g r â c e à sa prudence et à son genre de v i e ; 
l ' h o m m e ne le poursu i t pas. L 'ogotone , par con
tre , est c h a s s é par le chat, le l oup , le corsack, l a 
zibeline, le h i b o u des neiges, et l ' h o m m e d é t r u i t 
les provisions q u ' i l a a m a s s é e s avec tan t de peine. 
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L E S É D E N T É S E D E N T A T A . 

Die Zahnarme. 

Nous r é u n i s s o n s sous cette d é n o m i n a t i o n u n 
peti t nombre d 'an imaux cur ieux , que les natura
listes ont beaucoup de d i f f i c u l t é à classer. De l 'une 
des divisions de cette s é r i e , celle des m o n o t r è -
mes, qui pour nous r e p r é s e n t e u n ordre , quel
ques-uns ne font qu 'une f a m i l l e , tandis que d 'au
tres, dans le doute o ù ils é t a i e n t s'ils appartenaient 
r é e l l e m e n t aux m a m m i f è r e s , on t v o u l u en compo
ser une c i n q u i è m e classe de v e r t é b r é s . D ' u n autre 
c ô t é , la p lupar t des naturalistes ne f o n t des é d e n -
tés qu 'un ordre des o n g u i c u l é s , quoique la f o r m e 
p a r t i c u l i è r e de leurs ongles les dist ingue de 
ceux-ci. Cette divergence d 'opinions ne do i t pas 
nous a r r ê t e r : n i nous n i les autres n'avons abso
lumen t raison. Les é d e n t é s s ' é c a r t e n t en tou t 
des autres m a m m i f è r e s , et ne se t rouvent bien 
dans aucune des grandes divisions. 

C a r a c t è r e s . — I l est impossible de donner une 
i dée g é n é r a l e de ces animaux : les d i f f é r e n c e s 
qu ' i ls p r é s e n t e n t sont t rop c o n s i d é r a b l e s . L ' ab 
sence de certaines dents les dist ingue des autres 
m a m m i f è r e s . Les uns n 'on t pas trace de ces or 
ganes, les autres n 'ont que des molaires , et m a n 
quent d'incisives et de canines ; d u moins , les 
dents i m p l a n t é e s dans les os incisifs ont à un te l 
pôTnT la forme.des molaires , q u ' i l f au t les Re
garder comme telles. Quant aux canines, elles 
ne d i f f è r e n t des molaires, lorsqu'elles existent, 
que par l eu r plus grande longueur ; les vraies mo
laires sont cy l indr iques ou prismatiques et s épa 
r é e s par des lacunes. Elles sont f o r m é e s d ' ivoire 
pu de c é m e n t , mais sans é m a i l ; dans une d i v i 
sion m ê m e , elles consistent en de simples masses 
fibro-cartilagineuses p o r t é e s par les maxi l la i res . 
L e u r nombre varie de v ingt -deux à v ingt -s ix . 

Les ongles, par contre , sont t r è s - d é v e l o p p é s . 
Rarement les doigts sont par fa i tement mobiles , 
mais l eu r d e r n i è r e phalange est t ou jou r s e m 
b r a s s é e par u n ongle : ils d i f f è r e n t donc de ceux 
des o n g u i c u l é s . Ces ongles sont t r è s - l o n g s , f o r t e 
men t r e c o u r b é s , c o m p r i m é s l a t é r a l e m e n t , ou 
cour ts , larges en f o r m e de b ê c h e s ; les premiers 
servent à l ' an imal à g r imper , les seconds à f o u i r 
la terre . 

Ce sont là les seuls a t t r i b u t s . g é n é r a u x que 
nous puissions men t ionner ; les autres c a r a c t è 
res var ien t plus entre les divers an imaux de cette 
s é r i e qu 'ent re tous les autres m a m m i f è r e s . L a 

t ê t e , la queue, les membres , le corps, prennent 
les formes les plus disparates. Chez les uns, la 
t ê t e est courte ; elle est a l l o n g é e chez les autres : 
chez ceux-c i , elle est aussi haute que longue ; 
chez c e u x - l à , elle est c y l i n d r i q u e ; la queue est 
r é d u i t e à u n mo ignon , ou b ien elle a t te in t une 
longueur comme chez n u l autre m a m m i f è r e , et 
compte quarante-six v e r t è b r e s . L e squelette ne ! 

p r é s e n t e pas moins de variat ions : les os incis i fs 
f o n t d é f a u t , ou f o r m e n t u n v é r i t a b l e bec d 'o i 
seau ; le sacrum est s o u d é au bassin ; à la par t ie 
s u p é r i e u r e d u thorax, se t rouvent de fausses 
c ô t e s ; la clavicule est double ; certaines apo
physes des os des membres se d é v e l o p p e n t d 'une 
m a n i è r e ext raordinai re ; les phalanges sont t r è s -
petites. T o u t le squelette est f o r t et massif c o m m e 
ce lu i des an imaux à mouvements lents. 

Le pelage p r é s e n t e aussi les variat ions ies p lus 
grandes. Les uns ont u n p o i l m o u et é p a i s ; les 
autres, des poils raides et secs ; ceux-c i por ten t 
des piquants , c e u x - l à des éca i l l e s ; i l en est en f in 
q u i sont couverts d 'une for te et solide cuirasse, 
comme on en vo i t chez d'autres an imaux de la 
classe. Ces derniers sont en quelque sorte les tor
tues des m a m m i f è r e s . 

On peut d i r e , sans e x a g é r a t i o n , que t o u t est 
remarquable chez ces an imaux : les organes d i 
gestifs p r é s e n t e n t des p a r t i c u l a r i t é s c u r i e u 
ses. Les glandes salivaires sont t r è s - d é v e l o p p é e s ; 
l ' œ s o p h a g e a u n j abo t , comme chez les oiseaux; 
l 'estomac est d iv i sé , comme celui des r u m i n a n t s . 
Le s y s t è m e vasculaire o f f re des r é s e a u x a d m i r a 
bles, c ' e s t - à - d i r e des a r t è r e s pr incipales t r è s -
r a m i f i é e s et tortueuses. Les organes g é n i t a u x , 
chez quelques-uns d u moins , d é b o u c h e n t dans 
un cloaque, comme chez les oiseaux. 

L a ta i l le des é d e n t é s de l ' é p o q u e actuelle varie 
peu ; mais si l ' on t i e n t compte des e s p è c e s q u i 
ont v é c u aux é p o q u e s g é o l o g i q u e s a n t é r i e u r e s , on 
en t rouve q u i é g a l a i e n t l ' é l é p h a n t en grandeur , 
tandis qu 'une des e s p è c e s actuelles est à peine 
plus grande q u ' u n ra t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les é d e n 
t é s habi ta ient et habi ten t encore les c o n t r é e s t r o 
picales; c'est l à seulement que l ' on t rouve de 
leurs restes fossiles. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Sous le rap
po r t de leurs m œ u r s et de leur r é g i m e , ceux de 



246 L E S T A R D I G R A D E S . 

l ' é p o q u e actuelle ne d i f f è r e n t pas moins entre eux 
qu ' i l s ne d i f f é r a i e n t de ceux des é p o q u e s a n t é 
r ieures ; et les va r i t é s de s t ruc ture pouvaient le 
fa i re p r é s u m e r . 

D ' a p r è s F i tz inger , les é d e n t é s comprennent 
t rois ordres : les tardigrades, les fouisseurs et les 
monotrèmes. 

L E S T A R D I G R A D E S — T A R D I G R A D A . 

Die Klammerthiere. 

L ' o r d r e des tardigrades est le p remier de la 
s é r i e des é d e n t é s ; c e lu i dont les e s p è c e s se r a p 
prochen t le plus des autres m a m m i f è r e s . Cepen
dant, quand on les leur compare, les tardigrades 
nous apparaissent comme des c r é a t u r e s d é g é n é 

r é e s , lourdes, i n fo rmes ; en u n m o t , elles font sur 
l ' h o m m e une impress ion p é n i b l e . L ' a n i m a l paraît 
u n j e u de la na tu re , c o m m e on aura i t d i t jadis, 
ou une car ica ture des ê t r e s plus parfai ts . 

Cet o rdre ne renfe rme qu 'une seule famille. 

L E S B R A D Y P I D E S o u P A R E S S E U X — RRADYPODES. 

Die Faulthiere. 

C a r a c t è r e s . — L e s paresseux ont les pattes de 
devant plus longues que celles de d e r r i è r e ; les 
doigts plus ou moins b ien c o n f o r m é s , a r m é s 
d'ongles for ts et r e c o u r b é s ; le cou relat ivement 
long ; la t ê t e ronde, courte comme celle des sin
ges; la bouche pe t i te ; les l èv res assez dures ,peu 
mobiles ; le pavi l lon de l 'o re i l le c a c h é dans le 
pelage ; la queue r é d u i t e à un mo ignon presque 
invisible ; les poi ls , au moins chez l 'adul te , 
longs et grossiers comme d u f o i n sec. 

L 'organisa t ion in te rne o f f re des p a r t i c u l a r i 
t é s non moins curieuses. A u l i eu des sept v e r t è 
bres cervicales que l ' on t rouve chez tous les 
m a m m i f è r e s , les paresseux en ont neuf , ou m ê m e 
d ix ; le nombre des v e r t è b r e s dorsales s ' é lève de 
quatorze à v ing t -qua t r e . Pour quelques anato-
mistes, les d e r n i è r e s v e r t è b r e s cervicales n 'ap
par t iendra ient pas à cet ordre de v e r t è b r e s , 
mais seraient des v e r t è b r e s dorsales a t r o p h i é e s ; 
la s t ructure de la colonne v e r t é b r a l e n 'en a 
pas moins u n c a r a c t è r e pa r t i cu l i e r . L a d e n t i t i o n 
est f o r m é e de c i n q paires de molaires c y l i n d r i 
ques à chaque m â c h o i r e ; la p r e m i è r e , que lque
fois , p rend la f o r m e d 'une canine ; i l n 'y a souvent 
que quatre dents à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . Ces 
dents sont f o r m é e s d 'une masse osseuse, cou
verte d 'une mince couche d ' ivo i re , r e v ê t u e elle-
m ê m e d e c é m e n t ; elles paraissent p l u t ô t des or
ganes c o r n é s que de v é r i t a b l e s dents. 

Les parties molles ont aussi leurs s i n g u l a r i t é s . 
L 'estomac, a l l o n g é en croissant, est f o r m é de 
deux parties : l 'une gauche, l 'autre d ro i t e , entre 
lesquelles about i t l ' œ s o p h a g e . L a par t ie d ro i te , 
plus pet i te , o f f r e t rois c i rconvolu t ions analogues 
aux c i rconvolu t ions intestinales ; la m o i t i é gau

che est d iv i sée par des repl is é p a i s , musculeux,en 
t rois cav i t é s dis t inctes . L e c œ u r , le fo ie , la rate, 
sont t r è s - p e t i t s . Les a r t è r e s h u m é r a l e s et crurales, 
f o r m e n t des plexus admirables ; et le t ronc est en
v e l o p p é de petites a r t é r i o l e s a n a s t o m o s é e s entre 
elles. L e cerveau est pe t i t , et n 'a que quelques 
c i rconvolu t ions , signe d 'une in te l l igence extrê
mement b o r n é e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les brady-
p i d é s sont propres à l ' A m é r i q u e d u Sud. 

Ces an imaux , que l ' on peut bien regarder 
comme d é c l a s s é s dans u n pays o ù tout br i l le et 
é t i n c e l l e , o ù l ' ag i l i t é est un ie à la g r â c e , l 'élé
gance des formes à la b e a u t é des couleurs, l'a
dresse à la splendeur d u pelage, ont é t é précédés 
dans l 'o rdre de la c r é a t i o n par des animaux en
core plus cu r i eux , les paresseux géants. Ces 
é d e n t é s de haute stature, à os massifs, que leur 
grand poids renda i t incapables de vivre sur les 
arbres, é t a i e n t des herbivores a t t a c h é s au sol. 

E n 1789, le marqu i s L o r e t t o , gouverneur de 
Buenos-Ayres , t rouva à t ro is lieues au sud-ouest 
de cette v i l l e , sur les bords d u fleuve Luxan, 
dans u n t e r r a in d ' a l l uv ion , les os fossiles d'un 
an ima l q u i avait la ta i l le de l ' é l é p h a n t ; à en 
j uge r par les os, i l devai t avoir eu 4 œ , 6 0 de long 
et <ïm,QQ de haut . On t rouva presque t o u t le sque
let te, et on p u t a insi d é t e r m i n e r s û r e m e n t la 
place de cet a n i m a l , q u i r e ç u t le n o m de mega-
therium Cuvieri. L e squelette f u t e n v o y é à Ma
d r i d , et i l est encore c o n s e r v é au m u s é e de cette 
v i l l e (fig. 112 et 113), d ' a p r è s P ic te t (1)< 

Les membres p o s t é r i e u r s d i f f é r a i e n t par leur 

0) Pictet, Traité de paléontologie, 2° édition. Paris, 
1853, t. I , p. 26i. 
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lourdeur de ceux de devant, q u i é t a i e n t plus 
g rê l e s . L e cou é t a i t f o r m é de s é p t v e r t è b r e s ; les 
pattes de devant avaient quatre doigts ; celles de 
d e r r i è r e t ro is , tous a r m é s de longues gr iffes . La 
grande m o b i l i t é des os de l 'avant-bras, et la for te 
ceinture scapulaire ind iqua ien t que les pattes de 
devant ne servaient n i à marcher n i à g r imper ; 
le corps é ta i t d'ailleurs t rop l o u r d . Elles ne p o u 
vaient non plus servir à f o u i r la terre ; i l f a l l a i t 
donc que cet animal se d r e s s â t sur ses pattes de 
d e r r i è r e , a t t e ign î t les branches des arbres avec 
celles de devant, et en p r î t les feui l les avec ses 
lèvres mobiles. P e u t - ê t r e dé t e r r a i t - i l des racines. 
I l é ta i t couvert de poils. On en a t r o u v é plusieurs 
squelettes dans l ' A m é r i q u e d u Sud, comme dans 
l ' A m é r i q u e du Nord . 

On a d é c o u v e r t plus r é c e m m e n t d'autres a n i 
maux plus ou moins voisins du m é g a t h é r i u m . 
De ce nombre sont : 

L e megalonyx, dont les jambes de devant é t a i e n t 
plus longues que celle de d e r r i è r e ; dont la 
queue, t r è s - f o r t e , t r a î n a i t j u s q u ' à terre ; 

Le mylodon, q u i avait la lourde stature des 
p r é c é d e n t s ; dont la queue é t a i t t r è s - l o n g u e , 
f o r m é e de v e r t è b r e s fortes et nombreuses, ce q u i 
ind ique q u ' i l s'en servait pour s'appuyer sur le 
sol. Ses membres é t a i e n t d ' é g a l e longueur ; ceux 
de devant avaient c i n q doigts, ceux de d e r r i è r e 
en avaient quatre . 

On r é u n i t tous ces an imaux en une f a m i l l e q u i 
fa i t passer les paresseux aux tatous. 

A l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Par suite 
de la tendance qu"a l ' homme à l ' e x a g é r a t i o n 
lo r squ ' i l se t rouve pour la p r e m i è r e fois en p r é 
sence d ' un ê t r e ex t raord ina i re , les anciens his
toriens des paresseux on t souvent m ê l é dans 
leurs r é c i t s le merve i l l eux au v r a i . Gonsalvo 
Ferdinando Oviedo (1) est le p remier q u i nous ai t 
f a i t c o n n a î t r e u n b r a d y p i d é . « Le perrillo ligero, 
d i t - i l , est l ' an imal le plus paresseux qu 'on puisse 
vo i r . I l est l o u r d et lent ; i l reste u n j o u r ent ier à 
fa i re cinquante pas. Les premiers c h r é t i e n s q u i l e 
v i ren t , se souvenant qu 'en Espagne on appelait 
les n è g r e s : Jean-Blanc, l u i d o n n è r e n t par d é 
r i s ion le n o m de petit chien agile. C'est un des 
an imaux les plus rares, par suite des mauvais rap
ports q u ' i l a avec les autres. 11 a deux palmes de 
long , et n aest pas beaucoup plus gros. I l a quatre 
pattes minces dont les doigts sont r é u n i s c o m m e 
ceux des oiseaux. N i les gr iffes n i les pattes ne 
sont c o n f o r m é e s de m a n i è r e à supporter ce corps 
l o u r d , aussi son ventre t r a î n e - t - i l à ter re . Le cou, 

(1) Oviedo, Sumario de la Historia gênerai i natural de 
Indias. Toledo, 1526. 

q u ' i l t i en t d r o i t et é l evé , a l ' é p a i s s e u r d ' un p i l o n 
de m o r t i e r ; la t ê t e y repose sans en ê t r e nette
men t s é p a r é e ; sa face ronde a l 'apparence de 
celle d ' u n h i b o u ; elle est e n t o u r é e de poi ls , ce 
qu i la f a i t p a r a î t r e plus longue que large. Les 
yeux sont petits et ronds, les narines ressemblent 
à celles des singes, la bouche est pet i te . I l m e u t 
le cou à droi te et à gauche, comme s ' i l é t a i t s tu
p é f a i t . Son seul plaisir est de se pendre aux ar
bres, aussi le vo i t -on souvent g r imper lentement 
et se suspendre en se c ramponnant par ses g r i f 
fes. Sa voix d i f f è r e de celle des autres an imaux , 
i l ne chante que la n u i t et fa i t entendre six notes, 
don t une haute, puis , de là , en descendant : la , 
sol , fa , m i , r é , u t ; i l f a i t ainsi six fois kahaha, 
hahaha: on pour ra i t d i re que c'est à l u i qu'est 
due l ' i nven t ion des notes. I l se t a i t ensuite 
quelque temps pour recommencer a p r è s ; mais 
cela n 'a r r ive que la n u i t , l ' a n i m a l ayant seule
m e n t des habitudes nocturnes . Quelquefois les 
c h r é t i e n s le prennent et le r a m è n e n t chez eux ; i l 
marche avec sa lenteur habi tuel le , et on ne peut 
l u i fa ire h â t e r le pas ; i l p a r a î t insensible à tou te 
exci ta t ion. T r o u v e - t - i l u n arbre, i l g r i m p e aussi
tô t au sommet, et y reste d i x , douze, v i n g t j ou r s , 
sans qu 'on sache ce q u ' i l mange. J 'en ai eu u n 
chez m o i ; d ' a p r è s ce que j ' a i v u , i l do i t ne v ivre 
que d'air , et plusieurs personnes sont de la m ê m e 
op in ion ; n u l ne l 'a jamais v u manger . I l tourne 
la t ê t e d u cô t é par o ù v ien t le ven t ; on v o i t donc 
que l ' a i r l u i est a g r é a b l e . I l ne m o r d pas, et ne 
le pour ra i t , v u sa peti te bouche ; i l n'est pas ve
n imeux . Je n 'a i jamais v u an imal aussi sot et 
aussi i n u t i l e . » 

E n somme, plusieurs de ces fa i ts sont exacts ; 
mais d'autres, comme on va le vo i r par l 'h is
to i re que nous allons fa i re de ces an imaux , sont 
empreints d ' e x a g é r a t i o n . Stedmann n ' e x a g è r e 
pas moins , l o r squ ' i l d i t que les paresseux met ten t 
deux jours pour at teindre le sommet d ' un arbre ; 
qu ' i ls ne le qu i t t en t pas tan t qu ' i ls y t rouvent de 
q u o i se n o u r r i r ; que pendant qu ' i ls g r impen t ils 
ne mangent que ce q u ' i l leur fau t pour accom
p l i r l 'ascension, mais q u ' a r r i v é s dans la c ime , i l 
y mangent tou t , et qu ' i l s agissent ainsi pour ne 
pas ê t r e a f f a m é s quand ils redescendront pour 
gagner u n autre arbre . D'autres voyageurs ont 
p r é t e n d u que, pour moins se fa t iguer , i l s se r o u 
lent en boule et se laissent t omber d u hau t des 
arbres. E n f i n , des auteurs plus r é c e n t s n 'on t pas 
c ra in t de rapporter s é r i e u s e m e n t toutes ces f a 
bles et m ê m e d'en a jouter de l eu r c r u . C'est au 
pr ince de W i e d d ' abord , ensuite à Quoy et 
Gaymard , en dernier l i e u à Schomburgk , que 
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l 'on do i t les observations les plus exactes sur ces 
an imaux . 

Les b r a d y p i d é s f r é q u e n t e n t les grandes f o r ê t s 
basses, où les v é g é t a u x at teignent u n d é v e 
loppement extraordinaire . Plus la f o r ê t est som
bre, d é s e r t e ; plus les f o u r r é s sont i m p é n é t r a b l e s ; 
plus les cimes des arbres se confondent les unes 
avec les autres, et plus ces ê l r e s d é g r a d é s se 
t rouvent à l'aise. 

Ce sont en effet des an imaux arboricoles 
comme les singes et les é c u r e u i l s ; mais ceux-c i 
v iven t en m a î t r e s dans la c ime des arbres ; les 
paresseux, au contra i re , y sont a t t a c h é s comme 
des esclaves, et ce n'est qu'avec peine qu ' i l s peu
vent ramper d'une branche à l ' aut re . Ce q u i 
pour les l é g e r s et gais habitants des hautes cimes 
n'est qu 'une promenade de plaisir , est u n long 
voyage pour les b r a d y p i d é s . I l s sont o r g a n i s é s 
pour vivre sur les arbres, et ne pourra ien t ha
bi ter autre part . 

R é u n i s en pet i t nombre , ces an imaux lents et 
d é n u é s d ' intel l igence m è n e n t une vie calme et 
ennuyeuse, a l lant de branche en branche, lente
ment , mais cependant moins qu 'on ne le c ro i t : 
on peut m ê m e dire que, re la t ivement à l eur mar
che sur le sol, i ls g r impen t avec ag i l i t é . A l 'aide 
de leurs longs bras, ils peuvent saisir lesbranches 
é l o i g n é e s , leurs ongles for ts leur permet ten t de 
s'y soutenir. I l s g r i m p e n t au t rement que les au
tres an imaux arboricoles ; ce q u i est la r è g l e 
chez eux, est chez ceux-ci l 'exception. Le corps 
pendant en bas, ils at trapent une branche avec 
leurs pattes, s'y c ramponnen t sol idement et pas
sent ainsi de l 'une à l ' aut re . Souvent i ls restent 
suspendus de cette f a ç o n j o u r et nu i t , sans se 
mouvo i r . Ce n'est que quand ils mangent , qu ' i l s 
sont u n peu plus vifs ; pendant la n u i t , i ls ont 
aussi plus d ' a c t i v i t é . 

l isse nourrissent de bourgeons, de jeunes pous
ses, de f r u i t s , et la r o s é e abondante q u i recouvre 
les feui l les su f f i t à les d é s a l t é r e r . L e u r grande 
paresse se mont re dans la m a n i è r e don t ils p ren
nent leur n o u r r i t u r e . I ls sont contents de t o u t ; i ls 
peuvent m ê m e rester des j o u r n é e s , des semaines 
e n t i è r e s , comme l 'on t a v a n c é quelques natura
listes, sans boire n i manger . Tan t q u ' u n arbre 
l eu r donne assez de n o u r r i t u r e , ils ne songent pas 
à le qu i t t e r : quand ils commencent à en manquer , 
i ls se met ten t en m a r c h e ; i ls descendent dans les 
branches i n f é r i e u r e s , cherchent à saisir les ra
meaux d ' u n arbre vois in , et passent sur ce lu i - c i . 
On croyai t autrefois qu ' i l s p r é f é r a i e n t certaines 
e s p è c e s d'arbres ; mais on a r e m a r q u é , depuis, 
qu ' i l s mangent de toutes . I ls auraient d 'a i l leurs 

de quo i chois i r , l eur pat r ie est assez r iche pour 
qu ' i l s puissent sans peine t rouver la n o u r r i t u r e 
q u i l eur convient . Dans les f o r ê t s vierges, les 
branches des arbres sont te l lement e n t r e l a c é e s 
qu ' i l s peuvent passer d ' un endro i t à l 'autre sans 
toucher le sol . I ls n ' exp lo i ten t d 'ai l leurs qu 'un 
pet i t domaine ; le peu de feui l les qu ' i l s mangent 
n'est r i en , si l ' on c o n s i d è r e la richesse de la vé
g é t a t i o n t ropica le . I l s se servent de leurs longs 
bras pour saisir les branches, pour cue i l l i r les 
feuil les et les f r u i t s , et ils po r t en t leurs aliments 
à l eu r bouche avec leurs pattes de devant. Leur 
long cou leur permet d ' é c a r t e r les feui l les entre 
lesquelles ils doivent passer. On d i t que les arbres 
au feui l lage t o u f f u , i n d é p e n d a m m e n t de la nour
r i t u r e , l eur fournissent pendant la saison des 
pluies de la boisson en abondance. L e u r genre de 
vie est en parfa i te harmonie avec leur organisation. 
Plus u n a n i m a l est d é v e l o p p é , p lus aussi toutes 
ses fonct ions seront é g a l e m e n t impor t an te s ; plus 
i l est i m p a r f a i t , plus aussi i l est i n d é p e n d a n t de 
t ou t ce que nous appelons les besoins de l'exis
tence. A i n s i les b r a d y p i d é s peuvent facilement 
supporter la p r i v a t i o n de l a seule jouissance 
qu ' i l s connaissent : le manger . I l s ne s'abreuvent 
que de la r o s é e des feui l les , et cependant, au dire 
des Indiens, i ls descendent rap idement des ar
bres pendant la saison des pluies , et s'approchent 
des fleuves pour y apaiser leur soif ; mais cela 
m é r i t e c o n f i r m a t i o n . Tous les naturalistes euro
p é e n s s 'accordent à d i re qu ' i l s ne qui t ten t les 
arbres que lorsqu ' i l s y sont f o r c é s , c ' e s t - à -d i r e 
par accident , p l u t ô t que vo lon ta i rement . 

Ces an imaux paraissent t o u t à f a i t é t r a n g e r s à 
la vie terrestre. I l s se t r a î n e n t p é n i b l e m e n t bien 
plus qu ' i l s ne marchen t . I l s cherchent à avancer 
c o m m e le f a i t la t o r tue , a p p u y é s sur les coudes, 
les membres é t e n d u s et le ventre touchan t le sol ; 
ils meuvent leurs pattes en cercle, lentement, 
l 'une a p r è s l 'autre ; i ls r e m u e n t la t ê t e de cô té et 
d 'autre , et s'en servent c o m m e d ' u n balancier 
pour se m a i n t e n i r en é q u i l i b r e . Dans la marche, 
leurs doigts sont r a m e n é s en l ' a i r leurs ongles, 
rabattus en dedans, et leurs pieds ne touchent à 
terre que par le b o r d externe. On comprend donc 
qu ' i l s ne puissent avancer qu'avec une e x t r ê m e 
len teur . R ien ne peut leur f a i r e h â t e r le pas. Une 
fois à ter re , quelque b o r n é e que soit l eu r i n t e l l i 
gence, les paresseux o n t conscience de l eu r tr iste 
pos i t ion . Les surprend-on dans ce m o m e n t , i l s 
r e l è v e n t l eu r pet i te t ê t e et l eur l o n g cou , s o u l è v e n t 
u n peu l a par t ie a n t é r i e u r e de l eu r corps, r a m è 
nent l en tement et par u n m o u v e m e n t au toma t i 
que un de leurs longs bras con t re l eu r p o i t r i n e , 
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comme s'ils voulaient prendre leur ennemi entre 
leurs gr i f fes . L a lenteur et la maladresse de leurs 
mouvements leur donnent u n air malheureux 
q u i f rappe tous ceux q u i les voient dans ces cir
constances . 

On ne c ro i ra i t pas que de tels ê t r e s soient ca
pables de se sauver de l 'eau quand ils y tombent 
par accident ; et cependant les paresseux nagent 
b ien , plus rapidement m ê m e qu ' i ls ne g r impen t -; 
la t ê t e r e l e v é e , ils fendent les eaux avec assez de 

Fig. 113. Restauration idéale du Mégattiérium de Cuvler. 

f a c i l i t é et gagnent la r ive . L a marche seule j u s t i 
f ie donc le n o m de paresseux qu 'on l eu r a d o n n é . 
Sur les arbres, i ls sont moins lents que ne l 'ont 
d i t les voyageurs q u i les o b s e r v è r e n t les premiers . 
On sait ma in tenan t que les paresseux peuvent, en 
moins de v ing t minutes , a r r iver j u s q u ' à une hau
t eu r de plus de 30 m è t r e s ; i ls parcourent donc 
en g r i m p a n t p r è s de 2 m è t r e s par m i n u t e . 

L a prudence avec laquelle ils se meuvent est 
r é e l l e m e n t comique . Leurs ongles sont a d m i r a 
b l e m e n t d i s p o s é s pour leur permet t re de monte r 
sur les arbres, mais ils paraissent peu se fier 
à ces organes. Quand i ls g r i m p e n t à u n arbre , 

BREHM. 

ils essayent soigneusement la branche et m ê m e 
leurs ongles, comme pour s'assurer que t o u t est 
en ordre. I ls peuvent se t en i r avec une patte à une 
branche, y suspendre leur corps et le relever 
j u s q u ' à la hauteur de la branche. Cependant, ils 
cherchent des points d 'appui pour les quatre 
pattes, et ne l â c h e n t pas prise avant de s ' ê t r e as
s u r é u n nouveau p o i n t . 

I l est t r è s - d i f f i c i l e de fa i re l â c h e r prise aux 
paresseux, une fois qu ' i l s se sont c r a m p o n n é s à 
une branche. U n Ind ien , q u i accompagnait 
Schomburgk , remarqua u n bradype t r idaetyle 
q u i reposait sur une racine de rhizophora, et q u i 
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ne paraissait avoir pour d é f e n s e que ses regards 
suppliants . L ' o n constata b i e n t ô t q u ' i l n ' é t a i t pas 
t r è s - f a c i l e de le prendre . I l é t a i t à peu p r è s i r a -
possible de l 'enlever de la branche à laquel le i l se 
c ramponnai t , et ce ne f u t q u ' a p r è s l u i avoir lié les 
deux pattes de devant, dont les gr iffes pouvaient 
ê t r e à redouter , que t ro is Indiens pu ren t l ' a r ra 
cher, mais en y employant toutes leurs forces. 

Pour d o r m i r ou se reposer, les paresseux ra
m è n e n t les quatre pattes l 'une p r è s de l ' au t re , 
recourbent le corps presque en boule , pen
chent la t ê t e sur la po i t r i ne , sans l ' y appuyer ce
pendant, et restent souvent ainsi j o u r et n u i t , 
sans se fa t iguer . Ce n'est que par exception qu ' i l s 
s'accrochent par une patte à une branche plus 
é levée ; qu ' i ls s o u l è v e n t leur corps, et s'adossent 
à une autre branche. 

A u t a n t ils paraissent ê t r e i n d i f f é r e n t s à la f a i m 
et à la soif, autant ils sont sensibles au f r o i d et à 
l ' h u m i d i t é . A la m o i n d r e p lu i e , i ls se h â t e n t de 
chercher u n abr i au m i l i e u du feui l lage le plus 
t o u f f u , et ils le f o n t avec assez d ' a c t i v i t é pour ne 
plus m é r i t e r alors le n o m qu 'on leur a d o n n é . 
Pendant la saison des pluies , i ls restent des j ou r s 
entiers pendus à la m ê m e place, t r è s - t o u r m e n t é s 
é v i d e m m e n t par l 'eau q u i tombe . 

T r è s - r a r e m e n t , et seulement le soir ou le m a 
t i n , ou encore lorsqu ' i ls sont p r e s s é s p a r l a f a i m , 
les paresseux f o n t entendre leur vo ix , q u i n'a 
pas une grande é t e n d u e et consiste en des sons 
p la in t i f s , courts , p e r ç a n t s , pouvant se rendre par 
la voyelle i, i plusieurs fois r é p é t é e . L 'une des es
p è c e s , l 'a ï , a é t é ainsi n o m m é e à cause de son c r i . 
Mais les nouveaux observateurs n 'on t jamais en
t endu de paresseux pousser des cris qu 'on pour
r a i t t r adu i re par une d iph thongue , o u par u n ac
cord montan t ou descendant, comme l ' on t d i t les 
anciens naturalistes. Duran t le j o u r , c'est t o u t 
au plus si les paresseux poussent de profonds 
soupirs; à terre , ils ne f o n t jamais entendre l eu r 
vo ix , m ê m e lorsqu ' i ls sont t r è s - e x c i t é s . 

On comprend que l ' in te l l igence des paresseux 
doive ê t r e t r è s - b o r n é e . Tous leurs sens sont ob
tus , et ce lu i de la vue p a r a î t ê t r e le moins par fa i t . 
A u c u n m a m m i f è r e n 'a u n œ i l moins expressif. 
L a petitesse du pav i l lon de l 'o re i l l e i n d i q u e aussi 
que leur o u ï e est fa ib le , et l ' o n a p u se convaincre 
plusieurs fois de l eu r peu de g o û t et de leur t o u 
cher i m p a r f a i t . Quant à l 'odorat , i l est é g a l e m e n t 
t r è s - p e u d é v e l o p p é . Les b r a d y p i d é s sont encore 
moins b ien d o u é s sous le rappor t des f a c u l t é s 
intel lectuel les . I l s sont i n d i f f é r e n t s et stupides 
c o m m e n u l autre m a m m i f è r e , et ne paraissent 
; vo i r q u ' u n ins t inc t inconscient . I l s ne connais

sent que les feui l les qu ' i l s mangent et les arbres 
q u i les por ten t . On les d i t inoffens i fs parce qu ' i l s 
ne sont pas m é c h a n t s ; ce q u i revient à d i re qu ' i ls 
sont incapables de ressentir aucune exci ta t ion . 
I ls n 'on t n i passion, n i haine, n i amour , n i a m i 
t i é , n i r é p u g n a n c e , n i peur, n i courage. I ls n 'ont 
pas d ' a m i , mais i ls ne connaissent pas la t r i s 
tesse. S'ils se d é f e n d e n t contre l ' ennemi q u i les 
attaque, c'est en quelque sorte machinalement . 
On ne peut donc par ler de l eu r in te l l igence . 

L a femel le me t bas u n seul pe t i t , q u i n a î t avec 
tous ses poi ls , avec des ongles assez d é v e l o p p é s , 
dont i l se sert pour se c ramponner aux flancs de 
sa m è r e , pendant que , d ' un aut re c ô t é , i l l u i em
brasse le cou avec ses bras. Gelle-ci le por te par
tou t avec el le . Dans les premiers temps, elle sem
ble avoir p o u r l u i une vive a f fec t ion ; mais bien
t ô t cet a m o u r se r e f r o i d i t , et c'est à peine alors 
si elle pense à le n o u r r i r et à le net toyer . El le le 
laisse arracher de son sein, et ne t é m o i g n e qu'un 
m é c o n t e n t e m e n t passager. On d i r a i t qu'el le ne 
r e c o n n a î t son pe t i t que q u a n d elle le touche, ou 
q u ' i l t r a h i t sa p r é s e n c e par ses cr is . Souvent, 
elle reste plusieurs j o u r s sans manger , mais elle 
n 'en cont inue pas moins à a l la i te r son petit , 
q u i se c ramponne à elle c o m m e elle se cram
ponne à la b ranche . 

Tou te la paresse des b r a d y p i d é s se montre 
lorsqu ' i ls sont b l e s s é s o u lo r squ 'on les tour
mente . On sait que les an imaux i n f é r i e u r s sup
por ten t le m i e u x l a dou leur , les blessures, les 
mauvais t ra i tements ; i l en est a insi des pares
seux, quoique tous les observateurs ne soient pas 
d 'accord sur ce p o i n t . Nous avons d é j à v u qu'ils 
peuvent rester des j o u r s et des semaines sans 
manger : A . Casser, lors de la r é u n i o n des natura
listes, à T u r i n , a n n o n ç a q u ' i l avait eu u n bradype 
t r idac ty le q u i é t a i t r e s t é u n moi s sans prendre de 
n o u r r i t u r e . 

Les paresseux on t la vie t r è s - d u r e et sont i n 
sensibles aux blessures les p lus douloureuses. A t 
te ints d ' u n coup de f e u , i l s ne qu i t t en t pas leur 
pos i t ion . D ' a p r è s S c h o m b u r g k , c'est le bradype 
t r idac ty le q u i r é s i s t e le p lus longtemps à l 'act ion 
d u curare . « Que la cause, d i t - i l , en soit à la 
d ispos i t ion de son s y s t è m e vasculaire o u au ra len
tissement d u cours d u sang q u i en est la c o n s é 
quence, l ' a c t ion se f a i t sent ir chez l u i le plus 
t a r d , et dure le moins longtemps . On ne remar 
que que de faibles convulsions, c o m m e chez les 
autres an imaux , au m o m e n t o ù le poison c o m 
mence à ag i r . J ' en tamai la l è v r e s u p é r i e u r e d 'un 
bradype et y d é p o s a i u n peu de poison. Je le 
p l a ç a i p r è s d 'un arbre i i l se m i t à y g r i m p e r . 
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A r r i v é à 10 ou 12 m è t r e s , i l s ' a r r ê t a , po r t a sa 
t ê t e à droi te et à gauche, chercha à avancer 
sans le pouvo i r . I l l â c h a d 'abord une patte de 
devant, puis l 'autre, se tenant avec ses pattes de 
d e r r i è r e , j u s q u ' à ce q u ' e n f i n , celles-ci c é d a n t à 
à leur tour , i l t omba à terre et resta c o u c h é sans 
convulsions, sans g ê n e t ou jou r s croissante de la 
respiration. Treize minutes a p r è s , i l é t a i t m o r t . » 
Que l ' on pense que la f l è c h e e m p o i s o n n é e que 
les Indiens lancent au jaguar avec la sarbacane 
entame à peine sa peau, et le tue en quelques 
minutes, et l ' on se fera une i d é e de la r é s i s t a n c e 
vitale des paresseux 1 

On ne peut pas dire que les b r a d y p i d é s aient 
beaucoup d'ennemis. V i v a n t sur les arbres, ils 
é c h a p p e n t aux carnassiers ; les grands serpents 
seuls les poursuivent p e u t - ê t r e . E n ou t re , leur 
pelage a la couleur des branchages au m i l i e u 
desquels ils sont immobi l e s , et i l f au t l 'œ i l per
ç a n t de lTnd ien pour r e c o n n a î t r e u n pares
seux. Us ne sont pas aussi p r ivés d ' é n e r g i e qu 'on 
pour ra i t le croire au premier coup d 'œ i l . Sur les 
arbres, i l est d i f f i c i l e de les attaquer ; quand on 
les surprend à ter re , i ls se j e t t en t b i e n t ô t sur le 
dos, saisissent leur adversaire entre leurs gr i f fes , 
le serrent, l ' é t o u f f e n t . On a v u u n paresseux cap
t i f , pendu à une pout re hor izontale , saisir ainsi 
u n chien que l ' on avait e x c i t é contre l u i , le t e n i r 
quatre jours entre ses pattes, j u s q u ' à ce q u ' i l 
m o u r û t , et sans q u ' i l e û t é t é possible de d é l i v r e r 
le malheureux chien, — à moins cependant 
qu 'on n 'a i t v o u l u le sacrif ier à l 'observation ! Dans 
tous les cas, u n paresseux a une t r è s - g r a n d e force 
dans ses bras. U n h o m m e vigoureux a de la peine 
à s'en d é b a r r a s s e r , et t rois hommes, comme nous 
l'avons vu , ne peuvent l 'enlever de la branche à 
laquelle i l se cramponne. 

Les paresseux ne causent aucun m a l , car ils 
habi tent des r é g i o n s d é s e r t e s , pendant q u e , 
d ' un autre c ô t é , ils disparaissent d ' u n endro i t à 
mesure que l ' h o m m e s'y é t a b l i t . I ls cont inue
r o n t à vivre dans les f o r ê t s les plus i m p é n é t r a 
bles, tan t que les grands arbres, o ù ils t rouvent 
ab r i et n o u r r i t u r e , ne t omberon t pas sous la co
g n é e de l ' E u r o p é e n : comme ce lu i -c i tend à en
vahir de plus en plus le globe ; comme chaque 
colon q u i p rend possession d'une f o r ê t chasse les 
paresseux, dont i l d é t r u i t les condi t ions d 'exis
tence ; comme les chasseurs concourent aussi à 
d i m i n u e r leur nombre , l ' on peut d i re que ces ani
maux sont m e n a c é s d'une des t ruc t ion c o m p l è t e . 

C a p t i v i t é . — On ne c o n n a î t que t r è s - p e u de 
chose de la vie des b r a d y p i d é s en c a p t i v i t é . Je 
ne sache pas d u moins qu ' on a i t r i en é c r i t de 

pos i t i f à ce su je t , quo ique cependant on a i t v u 
plusieurs de ces an imaux vivants en Europe. D é j à 
B u f f o n raconte que le marquis de M o n t m i r a i l 
acheta à Ams te rdam u n paresseux qu ' on avait 
n o u r r i j u s q u e - l à de feui l les en é t é , de b iscui t de 
mer en hiver . Le marquis le conserva pendant 
t ro is ans; i l l u i donnait d u pa in , des pommes, 
des racines ; i l prenai t sa n o u r r i t u r e entre les 
griffes de ses pattes de devant et la por ta i t ainsi 
à sa bouche. Le so i r , l ' an imal devenait plus 
éve i l l é , sans m o n t r e r jamais aucune passion, et 
jamais i l ne pa ru t r e c o n n a î t r e son m a î t r e . Les 
voyageurs nous disent qu ' on ne peut se f igure r 
d 'animal plus d é s a g r é a b l e q u ' u n paresseux cap
t i f . I l reste des j o u r n é e s e n t i è r e s pendu à une 
perche, sans s ' i n q u i é t e r de sa n o u r r i t u r e . L ' u n 
d'eux d i t q u ' i l se laisse m o u r i r de f a i m p l u t ô t 
que de se d é r a n g e r pour prendre les al iments 
qu 'on l u i p r é s e n t e . Ce sont là les seules observa
tions q u i aient é t é faites. 

On peut donc se f igure r m a j o i e , quand , a p r è s 
toutes mes tentatives infructueuses pour en ap
prendre p lus l o n g sur les paresseux, j e pus, dans 
m a t o u r n é e aux divers j a rd ins zoologiques de 
l 'Angle ter re , de la France, de la Belg ique , de la 
Hol lande , voi r , à A m s t e r d a m , u n paresseux vivant 
et l 'observer m o i - m ê m e . L a richesse d u jatrdin 
ne me pe rmi t pas de me consacrer exclusive
men t à cette observation, et j e ne pus passer que 
quelques heures devant la cage q u i r en fe rmai t 
le paresseux ; mais cela me su f f i t pour me con
vaincre que ce qu 'on en avait r a c o n t é jusques 
alors é t a i t e n t a c h é d ' e x a g é r a t i o n . De mes obser
vations sur l ' an ima l captif , j e ne veux certes pas 
p r é j u g e r les m œ u r s de l ' an imal en l i b e r t é ; ce
pendant j e puis dire que le paresseux n'est pas 
u n an imal t r i s te , ennuyeux, mais b ien au c o n 
t ra i re u n ê t r e t r è s - i n t é r e s s a n t , et digne de figurer 
dans u n j a r d i n zoologique. 

Kees (c'est le n o m d u paresseux d 'Amsterdam) 
habi te sa cage depuis neuf ans ; i l supporte la 
cap t iv i t é aussi b i en que n ' impor t e que l a n i m a l . 
Quiconque a eu des m a m m i f è r e s vivants, est 
b ien satisfait s ' i l a p u les conserver neu f ans en 
moyenne, et ce lu i sur tout q u i a eu des é d e n t é s , 
conviendra que cet â g e est u n â g e t r è s - a v a n c é . 
L a cage q u i renferme le paresseux dont j e parle 
a u n é c h a f a u d a g e auquel l ' an imal peut monter ; 
le f o n d est couvert d'une é p a i s s e couche de f o i n ; 
sur les cô té s sont de fortes vitres ; l a part ie s u p é 
r ieure est à c ie l ouvert . Duran t le j o u r , on ne 
voi t l à qu 'une balle : on d i r a i t u n tas de gazon 
sec, tant les poils g r i s -b run et noirs de l ' a n i m a l 
sont é b o u r i f f é s . Cette balle ne p a r a î t pas avoir -
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de f o r m e , et on n ' a p e r ç o i t aucun membre . Kees a 
pr is sa posture de sommei l : i l a la t ê t e p e n c h é e 
sur la po i t r i ne , le museau t o u r n é contre son 
arbre et c a c h é par ses quatre pattes. Les m e m 
bres sont r a p p r o c h é s , une patte é t a n t sur l ' au t re . 
De ses gr i f fes , i l embrasse d 'ord ina i re une des 
perches de son é c h a f a u d a g e ; quelquefois , i l saisit 
avec les gr iffes d 'une de ses pattes l ' une de ses 
cuisses o u l ' un de ses bras. Dans cette posture, 
on ne peut apercevoir sa t ê t e ; on ne sait n i où 
commence le cou , n i o ù i l f i n i t ; on ne vo i t , j e le 
r é p è t e , qu 'une balle de poi ls , et i l f au t beaucoup 
d 'a t tent ion pour y remarquer u n l é g e r balance
men t . Les spectateurs l 'appellent , f rappent aux 
v i t res ; r i e n ne l ' é m e u t ; aucun mouvement ne 
t r ah i t la vie de l ' an ima l , et d 'ordinai re les spec
tateurs s'en von t m é c o n t e n t s , a p r è s avoir l u le 
n o m de l ' e s p è c e ; quelques-uns m ê m e f o n t des 
r é f l ex ions d é p l a i s a n t e s sur cette « ho r r i b l e b ê t e » . 

Mais, si l ' on sait s'y prendre , les choses chan
gent : Kees n'est n u l l e m e n t aussi b ê t e qu 'on le 
c r o i t ; c'est u n bon et brave compagnon, q u i de
mande à ê t r e b ien t r a i t é . Le directeur d u j a r d i n , 
M . Wes te rmann , u n connaisseur et un a m i des 
an imaux c o m m e on en vo i t peu, ou m ê m e u n 
des gardiens, n'a q u ' à s'approcher, et à cr ier : 
Kees! Kees ! On voi t alors cette balle de poils pren
dre vie , se d é r o u l e r lentement , et a p p a r a î t r e u n 
an ima l , q u i , sans ê t r e é l é g a n t , est l o i n d ' ê t r e 
d é g r a d é , p r i v é de tou t sentiment, de toute i n 
tell igence. I l lève avec lenteur u n de ses bras et 
saisit une des poutres transversales de l ' é c h a 
faudage. I l l u i est cependant i n d i f f é r e n t de se 
servir d 'une des pattes de devant ou de celles 
de d e r r i è r e . Ses membres , semblables, en appa
rence, à des cordes sans a r t i cu la t ion , sont m o 
biles dans toute l eu r longueur . T o u j o u i o ëst-i l 
que le coude et les ar t icula t ions d u radius e x é c u 
t en t des mouvements plus é t e n d u s que chez n u l 
autre m a m m i f è r e , et l ' an imal peut en quelque 
sorte to rdre son bras. 

Le paresseux se suspend avec ses quatre pattes, 
les gr i f fes de l 'une é t a n t tou jours o p p o s é e s à 
celles de l 'autre . A i n s i , i l por tera une patte de 
devant en dehors, la patte de d e r r i è r e en dedans, 
l ' aut re patte de devant en avant, l 'autre patte de 
d e r r i è r e en a r r i è r e , ou inversement . I l p rend 
toutes les posit ions imaginables ; i l peut tourne r 
ses pattes sur e l l e s - m ê m e s comme u n f u n a m 
bule , et cela sans e f fo r t ; i l se cramponne comme 
i l v e u t ; i l a la f a c u l t é de se re tourner sans d é p l a 
cer ses pattes. Q u ' i l a i t l a t ê t e en hau t ou en bas, 
peu i m p o r t e ; i l saisit une branche au-dessus de 
l u i avec ses pattes de d e r r i è r e comme avec celles 

de devant ; t r è s - s o u v e n t i l s ' é t e n d , pendu par ses 
pattes de d e r r i è r e , le dos regardant le sol . Dans 
ces cas, Kees se grat te par t o u t le corps avec une 
des pattes n o n o c c u p é e s , q u i se p r ê t e à tous les 
mouvements , q u ' i l p l ie et fléchit en tous sens, ce 
q u i l u i pe rmet d 'a t te indre des parties q u i sont 
inaccessibles aux membres chez les autres ani
m a u x ; e n f i n , i l m o n t r e une a g i l i t é vra iment 
é t o n n a n t e . I l ouvre et f e r m e les yeux, i l bâ i l l e , 
t i r e la langue. L u i p r é s e n t e - t - o n une friandise 
à la g r i l l e q u i f e r m e le hau t de sa cage, u n mor
ceau de sucre par exemple , i l g r i m p e assez rap i 
dement , ren i f le le l o n g de la pa ro i , ouvre la bou
che, demandant ainsi q u ' o n y laisse tomber l'ap
p â t qu ' on l u i tend . I l le mange les yeux f e r m é s , 
et m o n t r e combien i l a ime cette douceur . 

L ' a n i m a l a su r tou t u n aspect cu r i eux quand on 
le regarde par devant. Les poils de la t ê t e sont 
s é p a r é s sur le m i l i e u et r e t omben t des deux 
c ô t é s . L a t ê t e ressemble à celle d u h i b o u . Les 
yeux sont peti ts et t r è s - b o m b é s ; l ' i r i s en est b run 
c la i r , mais l 'œi l p a r a î t sans expression, car la 
pup i l l e a à peine la g randeur d 'une t ê t e d ' é p i n g l e . 
A u p remie r abord , on c r o i r a i t que Je paresseux 
est aveugle. Le museau a u n aspect p a r t i c u l i e r ; 
i l se t e rmine par u n c ô n e t r o n q u é q u i por te les 
deux narines. Les l è v r e s , t ou jou r s humides , pa
raissent comme f r o t t é e s de graisse. I l est surtout 
comique de vo i r l ' a n i m a l o u v r i r la t o u c h e . Ses 
l èv re s ne sont pas aussi i m m o b i l e s q u ' o n l 'a d i t ; 
elles l u i servent d 'a i l leurs peu , et sont s u p p l é é e s 
dans leurs fonct ions par la langue , q u i est longue, 
mince et po in tue . Cette langue rappel le celle des 
autres é d e n t é s , n o t a m m e n t des f o u r m i l i e r s . Le 
paresseux peut la sor t i r l onguemen t et s'en ser
v i r presque c o m m e d'une m a i n . 
, Cr. n o u r r i t Kees de substances v é g é t a l e s de 
toute sorte, mais sur tou t de r i z c u i t qu 'on lu i 
donne dans une assiette, et de carottes que l 'on 
met sur le f o i n de sa cage. D ' o r d i n a i r e , on ap
pelle Kees pour manger . I l c o n n a î t l 'heure de ses 
repas, et se lève d è s q u ' i l en tend l 'appel . I l com
mence par agiter l ou rdemen t ses longs bras. 
A - t - i l saisi une carot te , ses mouvements devien
nent plus s û r s et p lus calmes. I l t i r e à l u i la ra
cine, la presse dans sa bouche, pu is entre ses 
gr i f fes , et en d é t a c h e des morceaux avec ses 
dents. I l l è c h e con t inue l l emen t et ses l èv re s et 
la carot te , q u ' i l a t taque t a n t ô t d ' un c ô t é , t a n t ô t 
de l ' au t re . L o r s q u ' i l m o r d , on vo i t b ien commen t 
fonc t ionnen t ses organes mast icateurs . I l n'est 
pas en é t a t de couper u n morceau net, ses dents 
b ro ien t plus qu'elles ne coupent . On remarque 
dans la carotte leurs empreintes i r r é g u l i è r e s . Une 
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petite a s s i e t t é e de r iz et t rois carottes suffisent 
pour sa r a t ion j o u r n a l i è r e . 

A p r è s avoir m a n g é , Kees reprend sa posi t ion 
e n r o u l é e . Si on ne le d é r a n g e pas, i l ne sé meut 
que lo r squ ' i l é p r o u v e le besoin de s ' é t e n d r e ou 
de se grat ter . 

A u coucher d u solei l , i l devient u n peu plus 
v i f et reste longtemps pendu à son é c h a f a u d a g e , 
ou g r impe à la g r i l l e s u p é r i e u r e . Mais i l est 
b i e n t ô t las de ces exercices et re tourne à son 
ancienne place. I l d o r t une bonne par t ie de la 
nu i t ; au m a t i n , i l devient plus évei l lé et s'exerce 
à g r imper . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les paresseux ne 
sont pas pour l ' h o m m e d'une b ien grande u t i l i t é . 
Dans certaines c o n t r é e s , les Indiens et les n è g r e s 
mangent leur chair , q u i a une odeur et u n g o û t 
d é s a g r é a b l e s pour u n E u r o p é e n . De l eu r peau 
mince, mais fo r te et durable , on f a i t des sacs et 
des couvertures. 

Les bradypidés actuellement connus sont dis
t r i b u é s dans deux genres p a r t i c u l i è r e m e n t ca
r a c t é r i s é s par le nombre des doigts. 

LES CHOLÈPES — CHOLOEPUS. 

Die Zweizehige Faulthiere. 

Caractères.— Les cholèpes sont faciles à dis

t inguer : ils ont seulement deux ongles aux pieds 
de devant ; ceux de d e r r i è r e en ont t ro i s ; leur 
queue est c o m p l è t e m e n t nu l le , et la paire de 
dents a n t é r i e u r e , q u i d é p a s s e les autres en gran
deur, prend l 'apparence de canines. 

LE CHOLÈPE UNAU — CHOLOEPUS DIDACTYLUS 

Der Uano, The Sloth. 

Caractères. — Notre planche XXIII représente 
cet an imal q u i n'est autre que Yunau de B u f f o n . 
Sa ta i l le est u n peu plus for te que celle d 'un chat, 
et mesure environ 66 cent. I l est d ' un gris b r u n , 
plus f o n c é à la face in terne des membres qu 'au 
dos, o ù les poils sont t e r m i n é s par une pointe 
j aune sale ou blanche. .Les poils des parties s u p é 
rieures sont t r è s - l o n g s et lisses ; ceux de la croupe 
sont h é r i s s é s , et ceux de la face t r è s - c o u r t s . Le 
bou t d u museau n'est couvert que de quelques 
petits poi ls . Gomme les autres an imaux du m ê m e 
genre, l ' unau a sept v e r t è b r e s cervicales. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l habite la 
Guyane et S u r i n a m . 

LES BRADYPES — BRADYPUS. 

Die Dreizehige Faulthiere. 

Caractères. — Les bradypes diffèrent des 
c h o l è p e s par t ro is doigts f o r t emen t o n g u i c u l é s 
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aux membres de devant aussi b ien q u ' à ceux de 
d e r r i è r e . I ls ont , en out re , u n r u d i m e n t de queue 
et les dents de la p r e m i è r e paire ne sont po in t 
caniformes. 

LE BRADYPE AÏ — BRADYPVS TRIDJCTYLUS. 

Der Aï, The Ai ou Three-toed Sloth. 

Notre figure 114 représente l'aï, l'espèce la 
plus c o m m u n e de ce genre. 

C a r a c t è r e s . — D ' a p r è s les mesures d u pr ince 
de W i e d , u n m â l e adul te a 54 cent, de l o n g sur 
lesquels 4 cent, appart iennent à la queue ; les 
griffes de devant on t 6 cent . , celles de d e r r i è r e 
env i ron 4 . L e pelage est f o r m é d ' un duvet f i n , 
cour t , é p a i s , et de soies s è c h e s , dures, lisses, 
comme du f o i n . De chaque c ô t é d u dos, de l ' é 
paule à la cuisse, s ' é t e n d une large bande b rune 
plus ou moins b ien m a r q u é e . L e reste d u corps 
est roux p â l e et gris c e n d r é , le ventre est gris 
d 'argent. Si l ' on e n l è v e les poils soyeux et qu 'on 

ne laisse que le duvet , la d ispos i t ion des couleurs 
devient manifes te ; on r emarque alors une bande 
d ' un b r u n f o n c é couran t le l o n g d u dos, et sur 
les flancs une bande blanche, toutes t ro is nette
m e n t d é l i m i t é e s . U n e large bande blanche va de 
la tempe à l ' œ i l , q u i est e n t o u r é d ' u n cercle 
b r u n f o n c é ; une bande de m ê m e couleur descend 
le l ong des tempes. Les gr i f fes sont j a u n â t r e s ou 
d ' un jaune b r u n . L e dos por te des taches d 'un 
gris j aune ; les poils de cette r é g i o n sont o r d i 
na i r emen t d é t r u i t s , soit par les f ro t t ements de 
l ' an ima l cont re les branches, soit par les petits 
que la m è r e por te sur son dos, et q u i non-seule
men t l u i a r rachent des paquets de poi ls , mais 
encore l u i a b î m e n t son pelage par l ' u r ine qu'ils 
y r é p a n d e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' a ï se trouve 
sur les plages orientales d u B r é s i l , j u s q u ' à Rio de 
Janeiro . D'autres e s p è c e s hab i ten t dans le Brésil 
o r i en ta l , le P é r o u ; une e s p è c e v i t au nord-ouest 
d u B r é s i l . 

L E S F O U I S S E U R S — E F F O D I E N T I A . 

Die Scharrthiere. 

Cet ordre comprend t rois subdivisions, don t 
F i tz inger f a i t avec raison des f ami l l e s , tandis 
que d'autres naturalistes ne les é l è v e n t qu 'au 
r ang de genres. Les tatous, les f o u r m i l i e r s et les 
tamanoirs , q u i f o r m e n t cet o rd re , d i f f è r e n t t e l l e 

m e n t dans l eu r s t ruc tu re et dans leurs m œ u r s , 
q u ' i l est impossible d 'en donner les ca rac t è re s 
g é n é r a u x . Nous passerons donc i m m é d i a t e m e n t 
à l ' é t u d e de celles de ces f ami l l e s q u i compo
sent l ' o rd re des fouisseurs. 

L E S D A S Y P O D I D E S — DASYPODES. 

Die Gùrtelthiere. 

C a r a c t è r e s . — L e s d a s y p o d i d é s , n o m m é s aussi 
tatous, f o r m e n t , comme les paresseux, une f a m i l l e 
d é g é n é r é e pour ainsi d i r e . Ce ne sont p lus que 
des nains, c o m p a r é s à ce qu ' i l s é t a i e n t aux é p o 
ques g é o l o g i q u e s a n t é r i e u r e s . L e g lyp todon at
te ignai t la ta i l le d u r h i n o c é r o s ; d'autres e s p è c e s 
avaient au moins celle d u b œ u f . Les d a s y p o d i d é s 
actuels on t au plus l m , 5 0 de l o n g , 1 m è t r e sans 
la queue, et 30 cent, de haut . 

Tous les d a s y p o d i d é s sont des an imaux lourds , 
à t ê t e a l l o n g é e , à museau l o n g , à grandes 
o re i l l e s , à queue longue et f o r t e , à pattes cour
tes, munies d'ongles fouisseurs v igou reux . Us 
sont couverts d 'une carapace f o r m a n t plusieurs 
ceintures . Celle d u m i l i e u , don t la c o n f o r m a 

t i o n sert à d is t inguer les e s p è c e s , se compose 
de plaques a l l o n g é e s , q u a d r i l a t è r e s . Les épau les 
et le sac rum sont recouverts de r a n g é e s trans
versales de plaques q u a d r i l a t è r e s o u hexagonales, 
s é p a r é e s par des plaques plus petites, i r r é g u l i è 
res. L e sommet de la t ê t e por te des éca i l les 
i r r é g u l i è r e s , pentagonales ou hexagonales. Les 
éca i l l e s de la queue sont t r è s - i r r é g u l i è r e s . Le 
ventre de l ' a n i m a l n'est couvert que de poils 
raides, p lus o u moins grossiers, et à la part ie su
p é r i e u r e d u corps, on vo i t aussi quelques poils 
passer entre les é c a i l l e s . 

Les organes internes o f f r e n t diverses par t i cu
l a r i t é s de s t ruc tu re . Les c ô t e s sont t r è s - l a r g e s , 
et ont leurs cart i lages c o m p l è t e m e n t oss i f i és ! 
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Dans quelques e s p è c e s , ces c ô t e s , dont le nombre 
varie de d ix à douze, chevauchent Tune sur 
l 'autre. Les v e r t è b r e s cervicales, l 'atlas et l 'axis 
e x c e p t é s , sont plus ou moins s o u d é e s les unes 
aux autres. L e sacrum est f o r m é de h u i t à douze 
v e r t è b r e s ; la queue, de seize à t ren te et une. Les 
os des membres , sur tout les os d u carpe et des 
phalanges, sont d 'une force remarquable . 

L a dent i t ion o f f r e de grandes var ia t ions. Quel
ques e spèces ont u n si g rand nombre de dents, 

„ qu'on n 'aurait p u les c o n s i d é r e r d o m i n e d e s é d e n -
tés ,s i l é sos inc is i fs n ' en é t a i e n t t o u j o u r s d é g a r n i s . 
On n'a pas encore b ien d é t e r m i n é quelle est la 
dent i t ion de chaque e s p è c e , le nombre des 
dents variant c o n s i d é r a b l e m e n t avec l ' â g e . E n 
moyenne, i l y a au moins h u i t paires à chaque 
r a n g é e , mais ce nombre peut monter à v ing t -
quatre à une m â c h o i r e , à v ing t - s ix à l 'autre, ce 
q u i fa i t u n to t a l de q u a t r e - v i n g ^ - s e i z e à c e n t dents. 
Toutefo is ces organes sont impar fa i t s ; i ls ne sont 
plus que des é m i n e n c e s osseuses, c o m p r i m é e s la
t é r a l e m e n t , d é p o u r v u e s de racines, recouvertes 
d'une mince couche d ' ivo i re . L e u r volume varie 
c o n s i d é r a b l e m e n t ; d ' o r d i n a i r e , elles vont en 
grandissant d'avant en a r r i è r e j u s q u ' à la dent du 
m i l i e u , pour , de là , aller en d i m i n u a n t . Ces dents 
sont t r è s - f a i b l e s ; l ' an ima l ne peut, avec, n i 
mordre for tement , n i m â c h e r . 

L a langue ressemble à celle des f o u r m i l i e r s , 
sans ê t r e cependant n i aussi longue n i aussi p r o -
t ract i le . E l l e est pr i smat ique , t r i angu la i r e , p o i n 
tue, couverte de petites papilles f i l i f o r m e s et 
fongi formes . Une salive visqueuse, s é c r é t é e par 
des glandes t r è s - d é v e l o p p é e s , l 'humecte c o n t i 
nuel lement . L'estomac est s imp le ; l ' in tes t in a de 
h u i t à onze fois la longueur du corps. Les a r t è r e s 
p r é s e n t e n t quelques r é s e a u x admirables , mais 
moins d é v e l o p p é s que ceux des paresseux. Les 
mamelles sont au nombre de deux et rarement 
de quatre . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les da-
s y p o d i d é s habi tent l ' A m é r i q u e , et sur tout la par
t ie sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I ls v iven t 
dans les cantons d é c o u v e r t s et sablonneux, dans 
les champs, et a r r iven t j u s q u ' à la l i s i è r e des f o 
r ê t s , mais sans y p é n é t r e r . 

I ls on t des habitudes solitaires et ne se r é u n i s 
sent q u ' à l ' é p o q u e d u r u t . T o u t le reste de l ' an
n é e , i ls v ivent seuls, sans s ' i n q u i é t e r des autres 
an imaux, et f o r t peu m ê m e de ceux don t i ls se 
nourr issent . Tous sont nocturnes, et f u i e n t au 
tant qu ' i l s peuvent la l u m i è r e d u solei l . Us se 
creusent des cou lo i r s , g é n é r a l e m e n t p e u é t e n 

dus; cependant, une des e s p è c e s connues se con
s t ru i t une demeure souterraine, tou t comme la 
taupe. Les d a s y p o d i d é s p roprement dits é t a b l i s 
sent de p r é f é r e n c e leur demeure a u p r è s des grands 
nids de f o u r m i s ou de termi tes , dont i ls f o n t leur 
pr inc ipa le n o u r r i t u r e . Us ne mangent que par 
accident des vers et d'autres insectes; et ce 
n'est que la f a i m la plus vive q u i peut les pousser 
à se n o u r r i r de racines, de graines, ou de par
ties végé t a l e s plus molles , de charognes d é j à 
c o m p l è t e m e n t p u t r é f i é e s . Quand l a n u i t est venue, 
i ls sortent de leurs ter r iers , r ô d e n t quelque 
temps, a l lan t lentement d ' un endro i t à l ' aut re . 
A u c u n e e s p è c e ne nage n i ne g r impe ; toutes sont 
exclusivement terrestres. Au tan t ces an imaux 
paraissent lents et paresseux quand i ls marchent , 
autant i l s creusent la te r re avec r a p i d i t é . Sont- i ls 
e f f r a y é s ou poursuivis , i ls disparaissent a u s s i t ô t 
sous te r re , et i ls le f o n t avec une tel le vitesse, 
que l 'œi l peut à peine les suivre. Sans l eu r h a b i 
t a t i o n souterraine, i ls seraient l iv rés sans d é f e n s e 
à leurs ennemis. Une e s p è c e a la f a c u l t é de se 
rou le r en boule comme le h é r i s s o n ; mais elle 
n'use de ce moyen q u ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é , et 
cherche avant t o u t , comme les autres, u n re fuge 
sous te r re . 

Les d a s y p o d i d é s sont inoffensi fs , paisibles ; ils 
ne sont d o u é s d 'aucune in te l l igence. De tous 
leurs sens, l 'odorat p a r a î t le plus d é v e l o p p é ; i l 
l'est moins cependant que chez d'autres m a m 
m i f è r e s q u i v ivent sous te r re . 

Ces an imaux ne sont nu l l emen t capables de 
vivre dans la s o c i é t é de l ' h o m m e ; i l su f f i t d 'en 
vo i r u n , p o u r se convaincre q u ' i l n ' y a r i en à 
fa i re d'une c r é a t u r e aussi stupide, aussi i n d i f f é 
rente, aussi ennuyeuse. Ou b ien i ls restent i m 
mobiles à la m ê m e place, o u b ien i ls se c r e u 
sent u n t r o u avec une sorte de f u r e u r . L e u r vo ix 
consiste en u n ron f l emen t sans expression ; i ls ne 
la f o n t entendre que quand i ls sont t r è s - e x c i t é s . 

Les d a s y p o d i d é s marchen t à leur des t ruc t ion 
c o m p l è t e . L e u r f é c o n d i t é est fa ib le . Quelques 
e s p è c e s on t b i en neu f petits par p o r t é e , mais leur 
accroissement est si l en t , et ils sont e x p o s é s aux 
attaques de t an t d 'ennemis, qu ' i l s ne sauraient 
jamais devenir n o m b r e u x . 

On divise cette f a m i l l e en t ro is ou en c i n q 
genres, d ' a p r è s la den t i t i on , le nombre des doigts, 
la f o r m e des gr i f fes , le nombre des ceintures de 
la carapace. 
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L E S T A T O U S ou A R M A D I L L E S — 

EUPHRACTES. 

Die Gûrtellhiere ou Armadille, The Armadiilos. 

Caractères. — Les tatous ou armadilles ont le 
corps r a m a s s é ; les pattes courtes ; l a queue de 
longueur moyenne, a r rondie , c u i r a s s é e , raide ; 
la carapace osseuse, et s o u d é e c o m p l è t e m e n t au 
corps. A u m i l i e u sont six s é r i e s transversales ou 
ceintures de plaques plus o u moins mobiles . Us 
ont c i n q doigts à chaque patte ; les griffes de 
celles de devant sont c o m p r i m é e s , celles des 
pattes de d e r r i è r e sont f a ib l emen t r e c o u r b é e s . 

Les genres que l ' on a é tab l i s p a r m i les tatous, 
reposent sur des d i f f é r e n c e s t i r é e s d u nombre 
des bandes de la carapace et de la den t i t i on . 
Mais ces d i f f é r e n c e s sont peu impor tantes , et l 'on 
ne peut d 'ai l leurs s é p a r e r des an imaux q u i ont 
entre eux les plus grands rapports dans leur or
ganisation, leurs m œ u r s , leur mode de repro
duc t ion . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m œ u r s 
et les habitudes des tatous on t é t é d é c r i t e s par 
d 'Azara, Rengger et le pr ince de W i e d ; nous 
emprunterons surtout aux deux premiers ce que 
nous avons à d i re de ces an imaux . 

Les tatous ne vivent pas à u n endroi t d é t e r 
m i n é ; i ls changent souvent d 'habi ta t ion . Celle- ci 
consiste en u n coulo i r de 1 à 2 m è t r e s de long , 
que l ' an ima l se creuse l u i - m ê m e . L 'ouver tu re 
en est c i rcu la i re , et a de 25 à 66 cent, de dia-
m è t r e , s u i v a n t la grandeur de l ' i n d i v i d u q u i l 'ha
b i t e ; puis le cou lo i r va tou jours s'agrandissant 
et se t e rmine par u n cul-de-sac assez large pour 
que l ' an ima l puisse s'y re tourner fac i lement . La 
d i rec t ion de ce cou lo i r est variable. 11 est d 'abord 
obl ique , avec une inc l ina i son de 40° à 45° ; puis 
i l est ho r i zon ta l , o u d é j e t é à d ro i te o u à gauche. 

C'est là que restent les tatous, tan t qu ' i l s 
ne sont pas en q u ê t e de leur n o u r r i t u r e . Dans 
les endroits d é s e r t s , i ls sortent de leur re t ra i te 
duran t le j o u r , "quand le c ie l est couvert ; dans 
les endroits h a b i t é s , i ls ne l 'abandonnent qu'au 
coucher d u soleil et r ô d e n t toute la n u i t . I l leur 
est i n d i f f é r e n t de re t rouver l eu r t e r r i e r : en on t -
i ls perdu le c h e m i n , i ls en creusent u n aut re . 

D'Azara observa le p remier , et tous les autres 
naturalistes c o n f i r m è r e n t son observat ion, que 
les tatous é t a b l i s s e n t l eur t e r r i e r au-dessous des 
f o u r m i l i è r e s et des nids de te rmi tes , de m a n i è r e 
à t rouver fac i lement leur n o u r r i t u r e . I ls boule 
versent et d é p e u p l e n t ces f o u r m i l i è r e s , au p o i n t 

qu ' i l s rendent le t e r r i e r i nhab i t ab le , au moins 
pour u n cer ta in temps. N'ayant plus d 'a l iments à 
p o r t é e , i ls sont donc f o r c é s de creuser une n o u 
velle demeure. Outre les f o u r m i s et les termites , 
les tatous se nourr issent de c o l é o p t è r e s , de larves, 
de chenil les , de sauterelles, de vers de terre . 
Rengger v i t u n ta tou d é t e r r e r et manger avec 
a v i d i t é des bousiers et des vers de te r re . I l con
firme l ' o p i n i o n de d 'Azara , que les petits oiseaux, 
ceux su r tou t q u i n ichen t sur le sol , les l é z a r d s , 
les crapauds, les serpents, ne sont pas à l ' ab r i des 
attaques des tatous, et i l c r o i t qu ' i l s ne recher
chent la charogne que pour manger les insectes 
q u i s'y t rouven t . I l est hors de doute que les ta
tous mangent des v é g é t a u x ; Rengger en a t r o u v é 
dans leur estomac. 

I l est probable que lorsque le t a t o u a é t ab l i sa 
demeure au-dessous d 'un n i d de termi tes , i l 
n 'en sort pas de plusieurs nu i t s ; q u ' i l y reste, 
happant avec sa langue les f o u r m i s q u i y t o m 
bent. Mais lorsque cette n o u r r i t u r e commence à 
l u i fa ire d é f a u t , i l en t reprend des excursions; 
i l visite les j a rd ins et les p lanta t ions , cherche 
des chenil les, des larves d'insectes et des escar
gots, f o u i l l e les f o u r m i l i è r e s . C'est dans ces 
courses qu 'a l i e u l ' accouplement , comme Reng
ger a pu le constater. L e m â l e et la femelle se 
rencont ren t par hasard, se flairent mutue l l e 
ment , s 'accouplent et se s é p a r e n t ensuite avec la 
plus grande i n d i f f é r e n c e . 

On peut p r é v o i r , d ' a p r è s l eur organisation, 
que les tatous ne parcouren t j ama i s q u ' u n pe
t i t espace. L e u r d é m a r c h e est u n pas lent : 
lors m ê m e qu ' i l s se h â t e n t , i ls ne von t jamais 
assez vi te pour q u ' u n h o m m e ne puisse les at
te indre. I ls sont incapables de sauter et de se 
re tourner r a p i d e m e n t ; leur lou rdeur , leur ca
rapace, les en e m p ê c h e n t ; i ls ne peuvent cour i r 
que d ro i t devant eux, ou en d é c r i v a n t des cour
bes d 'un t r è s - g r a n d r ayon . S'ils n 'avaient que la 
f u i t e pour m o y e n de d é f e n s e , i ls seraient bien 
vi te la pro ie de leurs ennemis . Ce q u i leur 
manque en a g i l i t é , i ls le p o s s è d e n t en force mus
culaire . Us s 'enfoncent sous te r re avec r a p i d i t é , 
m ê m e là o ù la b ê c h e ne p é n è t r e qu'avec peine. 
U n ta tou adul te , q u i sent l ' approche d ' un en
n e m i , a ouver t , en moins de t ro i s minutes , un 
te r r i e r dans lequel i l est p r o f o n d é m e n t c a c h é . 
Les gr i f fes de ses pattes de devant l u i servent à 
creuser la ter re que ses pattes de d e r r i è r e re
poussent d e r r i è r e l u i . L o r s q u ' i l est c o m p l è t e 
ment e n t r é dans son t e r r i e r , l ' h o m m e le plus 
vigoureux n'est pas capable de l ' en r e t i r e r en le 
prenant par l a queue. L ' e n t r é e d u t e r r i e r es* 
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Fig. 115. Le Tatou poyou. 

jus te assez grande p o u r le passage de l ' an ima l ; 
c e l u i - c i n 'a donc q u ' à renf le r u n peu son dos 
p o u r que le bo rd des plaques de sa carapace et ses 
ongles opposent une r é s i s t a n c e que toute la force 
huma ine ne peut vaincre. D'Azara v i t donner sans 
s u c c è s à u n ta tou que l ' on vou la i t fa i re sor t i r u n 
coup de couteau dans l 'anus; l ' an ima l se c ram
ponna plus sol idement encore et cont inua à c reu
ser. « Mais o ù la force seule ne su f f i r a i t pas, d i t 
R o u l i n (1), l ' a d r e s s e r é u s s i t ; pendant q u ' u n e m a i n 
le re t ient , l ' au t re , a r m é e d 'un b â t o n , le f rappe 
vivement dans la par t ie q u i se p r é s e n t e ; par u n 
mouvement i n s t i n c t i f le t a t o u repl ie ses pattes 
pour s 'enrouler, comme i l a cou tume de le fa i re 
en cas de danger : c'est le m o m e n t q u ' i l f au t 
prendre pour l 'amener au dehors. » 

R o u l i n nous apprend encore que le ta tou , q u i 
porte dans la Nouvelle-Grenade et le Venezuela 
je n o m de cachicamo, est u n des mei l l eurs fou i s 
seurs, « Gomme i l creuse, d i t - i l , ses terr iers 
avec grande f a c i l i t é , i l p a r a î t les abandonner de 
m ê m e a i s é m e n t , et i ls servent alors de demeure 
au hibou à clapier, qu ' on v o i t souvent se t en i r 
d r o i t au-devant de l ' e n t r é e , r en t r an t dans les p ro 
fondeurs d è s que q u e l q u ' u n s'approche. » 

Suivant l ' é p o q u e de l 'accouplement , la f e -

(1)F. Roulin, Histoire naturelle et Souvenirs de voyage-
Paris, p. 223. 

BREHM. 

melle me t bas au p r in temps ou en h iver , de t rois 
à neuf petits, nombre b ien s u p é r i e u r à ce lu i de ses 
mamelles . E l le les garde pendant quelques se
maines dans son te r r ie r , mais ne les a l la i te p r o 
bablement pas longtemps ; car on les vo i t b i en 
tô t cour i r dans les champs. D è s qu ' i l s sont u n 
peu grands, ils se s é p a r e n t , von t chacun de leur 
c ô t é , et l a m è r e ne s ' i n q u i è t e nu l l emen t d 'eux. 
On ne t rouve jamais q u ' u n ta tou seul dans u n t e r 
r ie r , ou , tou t au plus , une femel le avec les pe 
t i ts qu 'e l le al lai te . 

Chasse. — On chasse d 'ordinai re le t a tou au 
cla i r de l a lune . L e chasseur n'est a r m é que d 'un 
b â t o n de bois dur , p o i n t u o u r e n f l é en massue par 
u n bout ; toutefois , i l est a c c o m p a g n é de chiens 
d r e s s é s à cette chasse. Lorsque le ta tou a p e r ç o i t 
les chiens à temps, i l se r é f u g i e dans son te r r i e r , 
ou se met à en creuser i m m é d i a t e m e n t u n , p l u t ô t 
que de chercher re fuge dans ce lu i d 'un é t r a n g e r . 
Si les chiens l 'a t t rapent avant q u ' i l a i t p u dis
p a r a î t r e sous terre, i l est pe rdu . A la v é r i t é , i ls 
ne peuvent le m o r d r e , mais ils le m a i n t i e n n e n t 
avec leurs pattes et l eu r museau, j u s q u ' à ce que 
le chasseur arr ive et assomme la b ê t e . Lor sque 
les chiens l ' on t a r r ê t é , i l ne cherche pas à se d é 
fendre, quoique ses ongles puissent fa i re de s é 
rieuses blessures. A u d u b o n d i t q u ' i l n 'a n u l l e m e n t 
u n c a r a c t è r e guer royeur ; q u ' i l est plus pac i 
f ique encore que l 'opossum, lequel m o r d par fo i s . 

I I — 132 



258 L E S F O U I S S E U R S . 

Lorsque le ta tou a pu p é n é t r e r dans son t e r r i e r , 
le chasseur en agrandi t l 'ouver ture avec son b â 
ton , j u s q u ' à ce q u ' i l puisse prendre l ' an ima l par 
la queue. 11 la saisit d'une m a i n , pendant que, 
de l 'autre , i l enfonce son couteau dans l'anus de 
la b ê t e . La douleur e m p ê c h e le t a tou de r é s i s t e r , 
et i l tombe entre les mains du chasseur. D'autres 
fois , on le force à abandonner son t e r r i e r en 
l 'emplissant d'eau; ou b ien on place à l ' e n t r é e 
une trappe dans laquelle i l se p rend lo r squ ' i l 
sort . 

V u le g rand nombre de terr iers que l ' on trouve 
sur les l i eux o ù ces an imaux abondent , i l serait 
t r è s -d i f f i c i l e de dis t inguer ceux q u i sont ha
b i t é s de ceux q u i ne le sont pas ; mais les I n 
diens savent p rof i t e r des moindres indices. A 
l ' e n t r é e des terr iers h a b i t é s se t rouve une l é g è r e 
trace, u n s i l lon dans le sable, c r e u s é par la queue 
t r a î n a n t e de l ' an ima l . On y vo i t aussi les ordures 
que le ta tou y d é p o s e ; enf in devant chaque ter
r i e r h a b i t é , vo l t igen t des n u é e s de moust iques , 
q u i cherchent à sucer le sang d u malheureux , 
en l 'a t taquant dans les parties que ne p r o t è g e 
pas sa carapace. Ces indices sont suffisants pour 
le chasseur e x p é r i m e n t é . 

Tous les tatous sont d é t e s t é s des A m é r i c a i n s 
du Sud , car ils sont parfois cause de graves acci
dents. Les hardis cavaliers des pampas, q u i pas
sent presque toute leur vie à cheval, ont souvent 
à sou f f r i r de l 'existence des terr iers de tatous. 
L e u r cheval , en pleine course, enfonce dans 
l ' un de ces terr iers et d é s a r ç o n n e son caval ier ; 
l ' hom me ou sa m o n t u r e se f r ac tu ren t un m e m 
bre ; aussi chasse-t-on et d é t r u i t - o n ces an imaux 
sans p i t i é . 

Les tatous sont e x p o s é s encore aux attaques 
des grands chats, des loups d u B r é s i l , d u renard 
de l ' A m é r i q u e du Sud ; cependant ils ne pa
raissent pas t rop en s o u f f r i r ; car i ls sont t r è s -
abondants là o ù l ' homme les laisse en repos. 

C a p t i v i t é . — I l est t r è s - r a r e de vo i r des ta
tous captifs au Paraguay. L e u r air t r is te et mo
rose, les d é g â t s qu ' i l s causent en creusant par
tou t , f o n t que l ' homme ne peut t rouver d u p l a i 
sir à les avoir au tour de l u i . Us se t i ennent t ou t 
le j o u r dans u n co in de leur cage, les pattes ra
m a s s é e s sous la carapace, le museau à terre. A 
la t o m b é e d e l à n u i t , i ls commencent à se m o u 
vo i r , à prendre les a l iments qu 'on leur a don
n é s , à chercher à se creuser u n t r o u dans la 
cage. Les laisse-t-on l i b r e m e n t cou r i r , i ls s'en
fouissent sous te r re d è s le p remier j o u r , ou s û 
rement d è s la p r e m i è r e n u i t , et v ivent alors 
comme en l i b e r t é ; c ' e s t - à -d i r e qu ' i l s ne se mon

t r en t que la n u i t , et se creusent tous les t ro i s ou 
quatre j o u r s une nouvel le demeure. Jamais ils 
ne donnent la mo indre preuve d ' in te l l igence ; 
c'est à peine s'ils paraissent d i s t inguer l ' homme 
des an imaux ; i ls s 'habituent cependant à se lais
ser prendre et por te r par l u i , tandis qu ' i l s s'en
f u i e n t devant des chiens et des chats. U n b r u i t 
v i e n t - i l les e f f rayer , i ls courent quelques pas et 
cherchent à se creuser u n t r o u . Dans leurs courses, 
u n an ima l , u n obje t i n a n i m é q u i se t rouve sur 
leur c h e m i n , est impuissant à les d é t o u r n e r , à 
les fa i re d é v i e r . L 'odora t est l eu r sens le p lus d é 
v e l o p p é ; leur o u ï e est f a i b l e ; la l u m i è r e d u soleil 
les aveugle, et la n u i t , i ls ne peuvent vo i r que de 
t r è s - p r è s . 

Us se nourrissent en c a p t i v i t é de vers, d ' i n 
sectes, de larves, de viande crue ou cui te , qu 'on 
leur donne c o u p é e m e n u ; i ls ne touchen t pas 
aux gros morceaux . I l s prennent leurs aliments 
avec leurs l èv re s o u avec l eu r l angue protract i le 
et couverte de papil les. 

On a souvent i m p o r t é des tatous en Europe, 
mais i ls n 'y ont pas s u p p o r t é longtemps la capt i 
v i t é . A u J a r d i n zoologique de Londres , on parvint 
cependant à les fa i re r ep rodu i re . Les petits v inrent 
au monde nus, et sur leur peau encore tendre se 
dessinaient d é j à tous les pl is et tous les carac
t è r e s de l ' an ima l adul te . Us c r û r e n t t r è s - r a p i d e 
men t : en six semaines, le poids de l ' u n d'eux 
augmenta de plus de 1,500 grammes , et sa taille 
de 26 cent. A u Ja rd in zoologique de Cologne un 
ta tou femel le m i t bas deux fo i s , et deux petits à 
chaque fois . M . le docteur Bod inus a eu l a b o n t é 
de me donner à ce sujet les d é t a i l s suivants: « Je 
ne suis encore nu l l emen t fixé sur la m a n i è r e 
dont se f a i t l a r ep roduc t ion chez cet an imal , 
et pour t an t j e l ' a i j o u r n e l l e m e n t sous mes yeux. 
T o u t ce que j e peux d i r e , c'est que le m â l e pa
r a î t t r è s - a r d e n t au m o m e n t d u r u t . L a naissance 
des petits me s u r p r i t . Les deux sexes sont d i f f i 
ciles à d is t inguer , et j e n'avais r e c o n n u aucun 
accroissement dans les p ropor t ions de la femel le . 
On t rouva les peti ts à d e m i mor t s de f r o i d dans 
le f o i n q u i couvra i t la cage. L a f eme l l e s'effor
ça i t de les y en fou i r . E l l e les t r a i t a i t de la ma
n i è r e la p lus g r o s s i è r e , les gra t tan t , les f rappant 
de ses ongles aigus, q u i s'en te ignaient de sang; 
elle le fit encore l o r s q u ' a p r è s avoir e n l e v é ses 
petits pour les r é c h a u f f e r , on les l u i r end i t 
pour qu 'e l le l eu r d o n n â t à teter . Mais elle ne 
les al lai ta pas. I l me f u t imposs ib le de t rouver 
chez elle aucune trace de l a i t ; les mamelles 
n ' é t a i e n t m ê m e pas g o n f l é e s . 

« Je n 'a i pas encore p u d é t e r m i n e r ce q u i a 
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poussé cette m è r e à en agir ainsi ; le sujet de
mande de nouvelles observations. Dès que j e 
pour ra i remarquer qu 'el le por te , j e su ivra i l ' i n 
d ica t ion d o n n é e par son ins t inc t na tu re l , et l u i 
p r é p a r e r a i u n l i t convenable, u n tuyau de bois 
r e m p l i de sable chaud . » 

Usages e t p r o d u i t s . — L e s tatous sont d'une 
certaine u t i l i t é . Les Indiens les mangent t ous ; 
mais les E u r o p é e n s n 'es t iment la chai r que de 
deux espèces . Cette chair , au d i re de Rengger, 
lorsqu'elle est r ô t i e et a s s a i s o n n é e de p i m e n t et 
de jus de c i t ron , serait u n des mets les plus d é 
licats. Bien n o u r r i , le t a tou devient si gras que 
tou t le corps p a r a î t comme e n v e l o p p é de graisse. 
Les Indiens d u Paraguay confect ionnent de pe
ti ts paniers avec sa carapace, les Botokudes fon t 
des por te-voix avec l 'enveloppe de sa queue. 
Aut re fo i s , on en f ab r iqua i t des guitares. 

LE TATOU POYOU — EUPIIRACTES SETOSUS. 

Las borstige Armadill, The common Armadillo ou 
Poyou. 

C a r a c t è r e s . — Ce ta tou (fig. 115), q u i est Yar-
madille de Brisson, Yencoubert et le cirquinsou de 
B u f f o n , le tatou poyou, c ' e s t - à -d i r e le ta tou à 
mains jaunes des Guaranas, le tatou à six bandes 
de quelques auteurs, est une des e s p è c e s les plus 
connues : elle est p e u t - ê t r e la plus laide et la 
plus lourde d u genre. 

I l a la t ê t e large, aplatie ; le museau obtus ; 
l 'œil p e t i t : l 'o re i l le en entonnoir , couverte d'une 
peau g r o s s i è r e , é ca i l l eu se ; le cou cour t et é p a i s ; 
le t ronc large, apla t i de haut en bas; les pattes 
courtes et f o r t e s , t e r m i n é e s chacune par c i n q 
doig ts , a r m é s d'ongles t r è s - f o r t s et r é u n i s par 
une courte membrane . L a part ie s u p é r i e u r e de 
la t ê t e est recouverte de plaques hexagonales, 
i r r é g u l i è r e s ; la carapace est é c h a n c r é e au n i 
veau de l 'œ i l . Sur la nuque existent neuf plaques 
rectangulaires, s e r r é e s les unes contre les autres. 
Au-dessus et en avant d u cou se t rouvent , sur 
la part ie m é d i a n e , sept r a n g é e s de plaques i r r é 
g u l i è r e s , hexagonales, et sur les c ô t é s c i n q . A p r è s 
viennent six r a n g é e s s é p a r é e s , mobiles l 'une sur 
l 'autre , c o m p o s é e s de plaques rectangulaires a l 
l o n g é e s . L ' a r r i è r e - t r a i n est aussi recouvert par 
six r a n g é e s de plaques pareilles, s e r r é e s les unes 
contre les autres; la d e r n i è r e r a n g é e por tant 
une peti te entai l le au b o r d p o s t é r i e u r . L a queue 
est couverte dans sa par t ie a n t é r i e u r e de r a n g é e s 
s é p a r é e s de petites plaques q u a d r i l a t è r e s , et d ' é -
cailles i r r é g u l i è r e s hexagonales dans le reste de 
son é t e n d u e . E n f i n , au-dessous de l 'œ i l , sont des 

r a n g é e s de plaques horizontales, a d h é r e n t e s l 'une 
à l 'autre , longues de 5 à 8 c e n t i m è t r e s ; deux ran
gées pareilles, non a d h é r e n t e s , transversales, exis
tent au-dessous d u cou. Le dos des pattes, la par
t ie a n t é r i e u r e de l 'avant-bras, por tent des plaques 
i r r é g u l i è r e s , hexagonales. T o u t le reste d u corps 
est recouvert d 'une peau é p a i s s e , rugueuse, ver-
ruqueuse. L a plante des pieds est plate. A u b o r d 
p o s t é r i e u r de la carapace de la t ê t e , de celle des 
é p a u l e s , des ceintures m é d i a n e s , de quelques 
r a n g é e s d u t r a i n p o s t é r i e u r , et de la queue, se 
t rouvent des soies ra ides , au nombre de deux 
ord ina i rement d e r r i è r e chaque plaque. On vo i t 
des soies pareilles entre les verrues q u i recou
vren t les doigts . Les plaques n 'o f f r en t pas la 
m ê m e con fo rma t ion : les q u a d r i l a t è r e s on t deux 
sillons l o n g i t u d i n a u x , les autres sont plus ou 
moins plates. Elles sont d ' u n b r u n j a u n â t r e , et 
deviennent j aune cla i r ou blanc j a u n â t r e par 
suite d u f r o t t e m e n t contre les parois du te r r i e r . 
L a peau a la m ê m e couleur que la carapace. Les 
poils sont de couleur claire, mais ceux que por te 
la peau nue sont b runs . 

On t rouve parfois des armadil les q u i ont sept 
bandes m é d i a n e s mobi les , et à l ' a r r i è r e - t r a i n 
onze r a n g é e s de plaques. 

L ' a n i m a l a 30 cent, de l o n g et 25 cent, de 
haut ; la longueur de la queue est de 25 cent. 

LES APARS — TOLYPEUTES. 

Die Aparen. 

Caractères. — Les apars ont trois boucliers 
dist incts : u n sur la t ê t e , un sur le dos, u n t r o i 
s i è m e sur la croupe, ces deux derniers é t a n t s é 
p a r é s par trois bandes transversales i m b r i q u é e s 
et mobiles . Les plaques q u i f o r m e n t cet apparei l 
protecteur sont toutes polygonales. L e u r queue 
est cour te et garnie de tubercules à surface g ra 
nuleuse. I ls ont h u i t ou n e u f paires de dents à 
chaque m â c h o i r e , les s u p é r i e u r e s é t a n t toutes 
i m p l a n t é e s dans le max i l l a i r e . 

Les apars sont des d a s y p o d i d é s de ta i l le 
moyenne, à carapace moins aplatie que celle 
des autres e s p è c e s , et q u i ont au plus hau t 
d e g r é la f a c u l t é , lo r squ 'on les at taque, de se 
rouler en boule comme des cloportes. 

L'APAR MATACO — TOLYPEUTES TRICINCTUS 

Die Bolita, The Apura ou Mataco. 

Cette espèce (fig. 116), que les Espagnols nom
ment bolita (petite boule), les i n d i g è n e s apar o u 
mataco, est encore peu connue ; on a m ê m e p r é -
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tendu que la descr ipt ion en avait é t é fa i te d ' a p r è s 
des peaux ar t i f ic ie l lement p r é p a r é e s . D 'Azara , 
cependant, en donne une descr ip t ion si p r é c i s e 
qu 'on n 'aura i t pas d û met t re en doute son exis
tence. V o i c i ce q u ' i l en d i t (1) . 

C a r a c t è r e s . — « I l n'est pas faci le d ' é t e n d r e 
son corps, comme j e l ' a i f a i t par r appor t aux 
autres ta tous , pour prendre ses dimensions. 
Celles que j ' a i à rapporter ont é t é m e s u r é e s sur 
l ' an ima l m o r t , et c o n t r a c t é de m a n i è r e que les 
bordures des bandes mobiles se touchaient entre 
elles et toucha ien t celles des boucl iers de l ' é p a u l e 
et de la c roupe . 

« Depuis la pointe d u museau j u s q u ' à celle 
de la queue, mesurant avec u n f i l sur le haut du 
dos, i l y a 46 c e n t i m . L a queue a 7 c e n t i m . El le 
n'est pas ronde ou conique comme dans les ta
tous p r é c é d e n t s , si ce n'est à sa poin te ; car, à 
sa racine, elle es* olate, et ses c r o û t e s de dessus 
ne sont pas comme dans les autres tatous, mais 
en gros grains t r è s - s a i l l a n t s . 

« L a t ê t e a 8 c e n t i m è t r e s de longueur , et 3 cen
t i m è t r e s 1 t iers dans sa plus grande largeur. 

« Le boucl ie r d u f r o n t est plus f o r t que dans 
les tatous p r é c é d e n t s , et c o m p o s é de p i è c e s â p r e s 
et confuses. 

« Les oreilles, quoique de 2 cent, et d e m i , ne 
parviennent po in t à é g a l e r la bordure s u p é r i e u r e 
du casque du f r o n t q u i est plane, et son couron
nement surmonte sensiblement la t ê t e , non-seu
lement en dessus , mais encore sur les c ô t é s , 
j u s q u ' à l 'o re i l le . 

« Le boucl ier de l ' é p a u l e a 6 cent, et d e m i dans 
le plus haut , et f o r m e une pointe remarquable 
de chaque c ô t é , avec laquelle i l couvre non-seu
lement l 'œi l , mais encore 2 cent, et d e m i de la 
t ê t e . I l y a t rois bandes mobiles , larges de 18 
m i l l i m . sur le dos, mais elles se r é t r é c i s s e n t sen
siblement vers les flancs. 

« Le boucl ier de la croupe occupe 16 cent. 
dans le haut , et le j e u q u ' i l laisse à la queue, 
n'est pas parabol ique comme dans les autres, 
mais c o m p o s é de t ro is lignes dro i tes ; l ' i n t é r i e u r e 
perpendicula i re à l ' é p i n e d u dos, et les deux au
tres p a r a l l è l e s à cette é p i n e . 

« Les p i è c e s q u i composent les boucl iers et les 
bandes sont i r r é g u l i è r e s , rudes et faites chacune 
d'une m u l t i t u d e de p i è c e s i r r é g u l i è r e s e l l e s - m ê 
mes, et semblables à des f ragments de pierres. 

« La couleur de tou t l ' an imal est u n p l o m b é 
obscur, et si l u s t r é q u ' i l p a r a î t avoir é t é b r u n i . 

(1) D'Azara, Essais sur l'hist. nat. des quadrupèdes du 
Paraguay, Paris, 1801, t. I I , p. 197. 

L a peau est b l a n c h â t r e dans les intervalles des 
bandes ; celle des parties i n f é r i e u r e s est n o i r â t r e , 
et à peine v o i t - o n quelques r u d i m e n t s d 'éca i l lés 
avec quelques poils ; mais i ls abondent , et sont 
t r è s - l o n g s dans les faces e x t é r i e u r e s des quatre 
jambes , et au po in t o ù s'unissent les t rois ban
des mobi les . C'est là q u ' o n vo i t les muscles qui 
contractent les boucl iers , pou r f o r m e r la boule. 

« Les j ambes sont beaucoup plus minces que 
dans tous les autres tatous, et les quatre pieds 
n 'on t po in t d ' é c a i l l é s , mais des r u d i m e n t s r a r e s . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'apar mataco 
habite le T u c u m a n et les Pampas de Buenos-
Ayres , à pa r t i r d u 36 e d e g r é et gagnant vers le 
sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Beau
coup de personnes, d i t encore d 'Azara , appellent 
le mataco bolita parce que c'est l ' un ique tatou 
q u i , l o r squ ' i l c ra in t , o u lo rsqu 'on veu t le pren
dre,cache sa t ê t e , sa queue et ses quatre pieds, 
f o r m a n t de t ou t son corps une boule , que l 'on 
f a i t rou le r par amusement , et q u i ne se rouvre 
qu'avec beaucoup de fo rce . 

« On me f i t p r é s e n t de l ' u n de ces tatous, qu i 
é t a i t si malade, q u ' i l m o u r u t le l endemain . 

« Le peu que j e pus observer se r é d u i t à ceci : 
i l é t a i t tou jours dans une posture q u i le rendait 
presque s p h é r i q u e ; i l m a r c h a i t avec beaucoup 
de lenteur , sans é t e n d r e le corps, sans sépa re r 
presque ses pieds de d e r r i è r e de ceux de devant, 
sans que de ces derniers , autre chose t o u c h â t le 
sol que la po in te des deux plus grands ongles, 
q u ' i l posait ver t ica lement , et i l po r t a i t sa queue 
presque à toucher la te r re . 

« Je crois que ce ta tou ne creuse po in t de 
t rous , parce qu 'ayant les qua t re pieds visible
men t plus faibles que tous les autres tatous, et 
les ongles peu propres à f o u i l l e r , i l do i t vivre 
dans les champs, et s ' i l entre dans des terriers, 
i l f au t qu ' i l s aient é t é c r e u s é s par d'autres. » 

D'autres voyageurs f o n t m e n t i o n de ces an i 
maux , et r appor ten t n o t a m m e n t que les chiens 
les a t taquent avec f u r e u r , car i ls ne sont pas en 
é t a t de m o r d r e la carapace et s 'efforcent en vain 
d'enlever l ' a n i m a l ainsi e n r o u l é . Quand i ls veu
lent m o r d r e l 'apar, leurs dents n ' o n t pas prise sur 
cette boule lisse, et elle rou le sur le sol sans se 
fa i re de m a l . L e ch ien s ' i r r i t e ; i l devient d 'au
tant plus f u r i e u x , que le s u c c è s couronne moins 
ses ef for ts . 

C a p t i v i t é . — A n t o i n e G œ r i n g r e ç u t u n mataco 
vivant de Sa in t -Louis , sa v é r i t a b l e pa t r ie , o u d u 
moins la r é g i o n o ù i l est le p lus c o m m u n . I l y v i t 
c o m m e Azara le d i t . G œ r i n g n 'a p u savoir s ' i l 



se t i en t en rase campagne ou s ' i l se creuse des 
terr iers . Les i n d i g è n e s le prennent en chassant 
les autres tatous, q u i sont u n des mets favoris 
des gauchos. 

Mais le mataco est u n ê t r e comique , et, pour 
ce m o t i f , i l t rouve souvent g r â c e . O n le conserve 
en c a p t i v i t é . Les enfants j o u e n t avec l u i , le f o n t 
r o u l e r en houle , et l o r squ ' i l est en cet é t a t le f o n t 
c o u r i r sur une p lanche , le b r u i t q u ' i l f a i t en 
rou lan t les amusant beaucoup. On v i n t souvent 
demander à G œ r i n g de fa i re voi r son captif . Quoi
que c a p t u r é depuis peu, cet an imal se m o n t r a i t 
t r è s - c o n f i a n t , prenai t la n o u r r i t u r e de la m a i n 
des personnes. I l se nourrissai t de feui l les et de 
f r u i t s , su r tou t .de p ê c h e s , de concombres, de 
salade; i l ne les mangeait que quand on les l u i 
tendai t , mais alors i l n 'en laissait r i e n . I l f a l l a i t 
l u i couper ses al iments en peti ts morceaux, t an t 
sa bouche é t a i t peti te ; ainsi é m i e t t é s , en quelque 
sorte, i l les prenai t t r è s - g r a c i e u s e m e n t . Pour 
d o r m i r , ce q u ' i l faisait le j o u r comme la n u i t , 
i l p l a ç a i t sa t ê t e entre ses pattes de devant, et 
ramenai t sous l u i ses pattes de d e r r i è r e . Dans 
cette pos i t i on , son dos é t a i t t ou jou r s t r è s - b o m b é . 
L ' a n i m a l n'est pas en é t a t de s ' é t e n d r e c o m 
p l è t e m e n t . I l mangeai t t r anqu i l l emen t , coura i t 
sans cra inte devant plusieurs personnes, mais , 

d è s qu 'on le touchai t , i l s 'enroulait , et si on le pre -
nai t , i l se contractai t t o u t à f a i t en une boule . 
Quand on le p l a ç a i t le dos sur le plat de la m a i n , 
i l se d é r o u l a i t , é t e n d a i t ses quatre pattes en l ' a i r , 
agi tai t la t ê t e et les pattes de devant, mais sans 
chercher à s 'enfui r . Si on l u i toucha i t la p o i t r i n e , 
i l agi ta i t les pattes de d e r r i è r e . On pouvai t le 
toucher à la t ê t e sans q u ' i l r e m u â t . 

Cet an ima l é t a i t t r è s - gracieux ; ses mouve
ments, m a l g r é l eur s i n g u l a r i t é , é t a i e n t é l é g a n t s ; 
sa marche sur la pointe de ses ongles longs et re 
c o u r b é s avait quelque chose de surprenant , q u i 
ne manqua i t pas d 'a t t i rer l ' a t t en t ion de tous les 
spectateurs. Quand on le l â c h a i t , i l cherchai t à 
s 'enfuir au plus v i t e ; le poursuivai t-on, u n chien 
l ' approcha i t - i l , i l se contractai t a u s s i t ô t en boule . 
Rou la i t -on cette boule à terre , i l restai t i m m o 
bi le ; mais la laissait-on t r anqu i l l e , i l s 'allongeait 
et s 'enfuyai t . Les chiens ne paraissaient pas plus 
a c h a r n é s contre le mataco que contre les autres 
tatous. I l est jus te de dire qu ' i l s les d é t e s t e n t tous 
et plus encore que les h é r i s s o n s ; qu ' i l s se p r é c i p i 
tent avsc f u r e u r sur eux d è s qu ' i l s en a p e r ç o i 
vent u n . On peut employer n ' i m p o r t e que l ch ien 
à la chasse des tatous : i l y est p o r t é tout n a t u r e l 
lement par son ins t inc t . 

http://surtout.de
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L E S P R I O D O N T E S — PRIODONTES. 

Die Riesengûrtelthiere. 

Caractères. — Les priodontes se distinguent 
des autres e s p è c e s de la f ami l l e par leurs pieds 
de devant dont les ongles sont é n o r m e s et les 
doigts t r è s - i n é g a u x , et sur tout par le n o m b r e de 
leurs dents, q u i est de v i n g t - c i n q paires à la m â 
choire s u p é r i e u r e et de vingt-deux à vingt-quatre 
à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . I ls ont , en outre , douze 
ou treize r a n g é e s transversales mobi les de pla
ques sur le dos, et leur queue est presque aussi 
longue que la m o i t i é d u corps. 

Ce genre repose sur une e s p è c e un ique . 

LE PRIODONTE GÉANT — PRIODONTES GIGANTEVS. 

Das Riesengûrtelthier, The Giant Armadillo. 

Cette e s p è c e {fig. 117) est la plus grande de 
tous les d a s y p o d i d é s actuel lement vivants , aussi 
la p lupar t des naturalistes l'ont-iJs n o m m é e tatou 
géant. Les B r é s i l i e n s appellent cet an ima l tata-
comastra ; les Botockudes kuntschung-gipakin ; 
les Paraguayens, le grand tatou des forêts. L e 
prince de W i e d en entendi t parler pa r tou t dans 
ses excursions, mais i l ne le v i t jamais . Dans les 
f o r ê t s vierges, ses chasseurs t r o u v è r e n t souvent 
des terr iers , p l a c é s d 'ordinai re entre des racines, 
et de leurs dimensions on pouvai t d é d u i r e la t a i l l e 
de l ' an ima l ; les i n d i g è n e s assuraient q u ' i l a t tei
gnait celle d 'un f o r t cochon, et la grandeur des 
terr iers et, plus encore, la longueur des queues 
de cet a n i m a l , que le p r ince de W i e d t rouva 
entre les mains des Botockudes, semblaient con
firmer ces dires. Sur les bords du Rio Grande de 
B e l m o n t e , le p r i n c c v i t des porte-voix fai ts de 
queues de pr iodonte g é a n t q u i avaient p r è s de 
40 cent, de long et 8 cent, de d i a m è t r e à la ra
c ine . 

« L e pe t i t nombre de personnes qu i l ' on t v u , d i t 
d 'Azara ( I ) , le d é s i g n e n t seulement par le n o m 
de grand tatou noir des bois, parce q u ' i l n 'habi te 
que les plus grandes f o r ê t s . M o i , j e le n o m m e 
grand tatou, en c o n s i d é r a t i o n de ce qu'ayant 
i m , 5 7 de l ong , tandis que le plus grand des autres 
tatous n'a que 27 cent . , son vo lume est h u i t ou 
n e u f fois plus c o n s i d é r a b l e que ce lu i de l 'autre . 

« Les cult ivateurs de l 'herbe d u Paraguay ra 
content de l u i q u ' i l d é t e r r e et d é v o r e les cadavres. 
Je n ' a i v u que le g rand t a tou don t j e parle à p r é -

(1) D'Azara, Essais sur Phist. nat. des quadrupèdes du 
Paraguay. Paris, 1801, t. I I , p. 132. 

sent, et encore par hasard. A u m i l i e u de novembre 
(à la fin de b r u m a i r e ) , j e me t rouva i à d î n e r dans 
le chacarra que p o s s è d e , dans le P i rayou (1), mon 
a m i le chanoine don Pedre A l m a d a , et l i a n t con
versat ion sur les an imaux avec u n v i e i l l a r d du 
voisinage, i l me d i t que deux jeunes gens se re 
t i r a n t dans l eu r demeure , q u i é t a i t t o u t p r è s de là» 
avaient a p e r ç u , deux nu i t s auparavant , dans un 
pet i t fossé d ' un champ, p r è s d u bois, une masse 
dont leurs chevaux f u r e n t e f f r a y é s , sans qu' i l» 
pussent les con t ra indre à s'en approcher pour en 
r e c o n n a î t r e la nature . L ' u n d'eux m i t pied à 
te r re , et s 'approchant p e u à peu , i l discerna à la 
c l a r t é de la lune , q u i é t a i t alors dans son plein, 
que c ' é t a i t un t a tou . I l le j o i g n i t , et t rouvant qu ' i l 
creusait , i l le saisit par la queue, et le levant un 
peu, i l l u i passa au m i l i e u d u corps u n lacet que 
t i r a son compagnon, l eque l , donnan t de l ' épe ron 
à son cheval ne pu t arracher le t a tou q u i avait 
d é j à f o u i l l é à peu p r è s 16 pouces (43 c e n t i m è t r e s ) . 
Mais, par ce choc, i l e m p ê c h a que le t a tou ne 
c r e u s â t davantage, donna le temps à son cama
rade, r e s t é à p i ed , de passer u n second lacet de 
la m ê m e m a n i è r e que le p remie r , et de remonter 
à cheval, puis t i r an t ensemble, i ls a r r a c h è r e n t et 
t r a î n è r e n t le t a tou pendant env i ron 400 toises 
(8 h e c t o m è t r e s ) , j u s q u ' à leur maison ; mais leurs 
f emmes eurent tant de cra in te en vovant l 'ani 
m a l , q u ' i l ne leur f u t pas possible de se coucher 
avant qu ' i l s l'eussent t u é . 

« Le j o u r suivant, on accouru t de 2 ou 3 lieues 
(10 à 15 k i l o m è t r e s ) pour vo i r cette capture ; et 
comme chacun d é s i r a i t en empor te r quelque 
chose, ils vendi ren t les ongles s é p a r é m e n t , et 
l ' a rmure en une seule p i è c e . 

« A y a n t entendu ce r é c i t , j e fis di l igence pour 
recue i l l i r ce que j e pourra is de cet a n i m a l , et je 
t rouvai que les oiseaux et les vers avaient m a n g é 
toute la chai r et que la t ê t e et la queue é t a i e n t 
dans l eu r ent ier , mais p u t r é f i é e s . L e p r o p r i é 
taire de l ' éca i l l é o u a r m u r e ne vou la i t pas la 
vendre, parce q u ' i l l 'avai t d e s t i n é e à fa i re u n 
v i o l o n ; mais au bou t de t ro is mois , i l m ' en fit 
p r é s e n t , et j e la conserve q u o i q u on l ' a i t d é t é 
r i o r é e en d é t r u i s a n t le vernis de la plus grande 
par t ie des boucl iers . » 

C a r a c t è r e s . — 11 r é s u l t e d 'observations u l t é 
rieures que le p r i o d o n t e g é a n t a t te in t une lon
gueur de 1 m è t r e et au d e l à ; l a queue d é p a s s e 50 

(i) Pirayon est à 8 lieues trois quarts (environ 44 kilo
mètres) vers le sud-est-quart-sud de la cité de l'As
somption, par 25° 29' 18" de latitude méridionale. (Note 
du traducteur.) 
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cent. Le f r o n t et la t ê t e sont couverts de plaques 
osseuses, i r r é g u l i è r e s . L a carapace scapulaire est 
f o r m é e de d ix r a n g é e s en ceinture , entre lesquel
les se place une nouvelle r a n g é e sur les cô t é s . I I 
y a de douze à treize bandes mobiles . L ' a r r i è r e -
t r a i n porte de seize à dix-sept r a n g é e s . Les pla
ques sont rectangulaires, pentagonales ou hexa
gonales; celles des r a n g é e s p o s t é r i e u r e s sont 
i r r é g u l i è r e s . L a queue por te des plaques os
seuses, i r r é g u l i è r e s , q u a d r i l a t è r e s . En t re toutes 
les r a n g é e s passent de petites soies. 

Les oreilles sont courtes, larges, obtuses, re
couvertes de tubercules osseux arrondis . Le 
corps est no i r , sauf la queue, la t ê t e et une bande 
l a t é r a l e q u i sont blanches. Les c i n q doigts 
courts , immobi les , des pattes de devant sont ar
m é s d'ongles forts et v igoureux . A u x pattes de 
d e r r i è r e , les ongles sont plats, larges, presque 
en f o r m e de sabots. 

L a s t ructure interne p r é s e n t e diverses par t i 
c u l a r i t é s . Les v e r t è b r e s cervicales sont s o u d é e s 
de m a n i è r e à ne p a r a î t r e p lus qu ' au nombre de 
c i n q . Les apophyses é p i n e u s e s sont longues, 
larges, en contact les unes avec les autres pour 
soutenir la carapace. Les douze v e r t è b r e s s a c r é e s 
sont s o u d é e s avec les os i l iaques et les ischions. 
Les cô te s au nombre de douze sont t r è s - l a r g e s ; 
le s ternum of f re six p i è c e s ; l 'avant-bras est f o r 
tement c o n t o u r n é ; le t i b i a et le p é r o n é sont i n 
t i m e m e n t unis à leurs parties s u p é r i e u r e et i n f é 

r ieure . 
L a den t i t i on p r é s e n t e les c a r a c t è r e s les p lus 

c u r i e u x ; i l y a, comme nous l 'avons d i t , de 
vingt-quatre à v ing t - c inq dents à la m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e , de vingt-deux à vingt-quatre à la m â 
choire i n f é r i e u r e ; souvent, beaucoup d'entre elles 
tombent ; mais labouche ne renfe rme j amais moins 
de quatre-vingt-dix à cent dents , ou organes 
analogues à des dents. E n avant, n o t a m m e n t , 
ces dents sont r e p r é s e n t é e s par des lamelles 
minces ; ce n'est que plus en a r r i è r e qu'elles 
deviennent plus é p a i s s e s , ovales, arrondies et 
cyl indr iques . Plusieurs des lamelles a n t é r i e u r e s 
paraissent r é s u l t e r de la f u s i o n de deux dents . 
L e u r compos i t ion est la m ê m e que celle des dents 
des autres d a s y p o d i d é s . A quo i sert cette grande 
richesse dentaire? On ne le sait, le r é g i m e du 
pr iodonte p a r a î t ê t r e le m ê m e que ce lu i de ses 
c o n g é n è r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pr ince de 
W i e d suppose que le pr iodonte g é a n t est t r è s -
r é p a n d u dans une grande par t ie d u B r é s i l et 
p e u t - ê t r e m ê m e dans toute l ' A m é r i q u e du Sud . 

LES CHLAMYDOPHORES — 

CHLAMYDOPHORUS. 

Die Schildwurfe. 

Caractères. — Les chlamydophores sont les 
plus petits des d a s y p o d i d é s et ceux dont la 
carapace est la plus s imple . Us ont de h u i t à d i x 
paires de dents à chaque m â c h o i r e ; c i n q doigts 
aux pieds; ceux de devant a r m é s d'ongles grands, 
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crochus, t ranchants ; le dos couvert d 'une s é r i e 
de bandes transversales de plaques é c a i l l e u s e s ; 
u n a r r i è r e - t r a i n comme t r o n q u é et une queue re
c o u r b é e et i n s é r é e en part ie au-dessous d u corps. 

LE CIILA.MYDOPHORE TRONQUÉ — 
CHLAMYDOPHORVS TRVNCATUS. 

Der Schildwurf, die Gûrtelmaus, The Pichiciagù. 

C'est une chose curieuse que, dans tous les 
srdres, dans toutes les fami l l es m ê m e , i l existe 

certains an imaux q u i , par leur physionomie, pa
raissent re l ie r ces ordres, ces f ami l l e s , à d'autres 
ordres, à d'autres f ami l l e s . Le ch lamydophore , 
t r o n q u é {fig. 109) en est u n exemple : i l semble 
fa i re t rans i t ion entre les t a l p i d é s et les dasypo
d i d é s . Ce n'est pas à d i re que la t rans i t ion soit 
effective : les d a s y p o d i d é s f o r m e n t une f a m i l l e 
essentiellement dist incte, et le ch lamydophore 
q u i en a tous les c a r a c t è r e s , ne saurait en aucune 
f a ç o n en ê t r e d é t a c h é ; n é a n m o i n s , le natural iste 
est f r a p p é de la ressemblance q u ' i l o f f re avec les 
taupes. 

L ' A m é r i c a i n Har l an d é c o u v r i t le c h l a m y 
dophore t r o n q u é en 1824, aux environs de M e n 
doza, v i l l e s i t u é e sur la l i m i t e occidentale des 
pampas dans la R é p u b l i q u e d u Rio de la Plata, 
et cela à la grande s t u p é f a c t i o n des habitants , 
q u i ne se doutaient nu l l emen t de l 'existence d 'un 
parei l a n i m a l . Quelques-uns seulement surent 
l u i donner u n n o m : ils l ' appela ientpichic iego, pe
t i t an ima l aveugle. Pendant longtemps on n ' en 
connut que deux ind iv idus , q u i figuraient dans 
les collections de Londres et de Phi lade lphie , 
mais que l ' on p u t é t u d i e r avec soin. I l y a q u e l 
ques a n n é e s , H y r t l en r e ç u t quelques-uns, et 
l ' on p u t c o n n a î t r e ainsi et les c a r a c t è r e s e x t é 
r ieurs et l 'organisat ion in te rne de cet a n i m a l . 

C a r a c t è r e s . — L ' o n a f a i t avec raison d u 
ch lamydophore t r o n q u é le type d ' u n genre à 
par t , car i l se dis t ingue beaucoup de tous les 
autres d a s y p o d i d é s . F i t z inger l 'a o b s e r v é , et en 
donne la descr ip t ion suivante : 

« L e ch lamydophore {tatou à manteau duChili, 
ou taupe cuirassée,comme on l 'appelle encore), est 
u n des types les plus cur ieux de l 'o rdre des 
fouisseurs, et la cuirasse c o r n é e , q u i recouvre 
son corps, en f a i t une des c r é a t u r e s les plus é t r a n 
ges de tou t le r è g n e a n i m a l . Cet ê t r e s ingul ier 
a les p lus grandes ressemblances avec les tatous ; 
d ' un au t re c ô t é , sa phys ionomie et sur tout ses 
m œ u r s rappel lent les taupes. 

« Sa t ê t e p a r a î t avoir é t é c o n f o r m é e pour f o u i r 
la te r re ; elle est cour te , large en a r r i è r e , a m i n 

cie en avant, t e r m i n é e par u n museau cour t , 
t r o n q u é ; u n nez car t i l ag ineux , c o m m e le gro in 
d u cochon, ayant à son b o r d a n t é r i e u r et i n f é 
r i e u r de petites narines, rondes, recouvertes en 
dedans de poils cour ts , roides, et munies d'une 
peti te saill ie q u i peut les f e r m e r presque c o m 
p l è t e m e n t . Ses yeux sont pet i ts , c a c h é s sous les 
poils q u i t omben t au-devant d 'eux. U n peu en 
a r r i è r e sont les orei l les , d é p o u r v u e s de pavi l lon , 
le condu i t a u d i t i f externe est é t r o i t , e n t o u r é 
d ' un r e p l i c u t a n é et c o m p l è t e m e n t recouvert 
par les poi ls . L ' o r i f i c e buccal est é t r o i t , et n'ar
r ive pas jusqu'au-dessous de l 'œ i l ; les lèvres 
sont dures, rudes et saillantes ; la langue, longue 
et charnue, est conique et recouverte de petites 
papilles. L a d e n t i t i o n est t r è s - s i m p l e . Les i n c i 
sives et les canines manquen t c o m p l è t e m e n t ; les 
molaires , au nombre de h u i t à chaque m â c h o i r e , 
sont e n t o u r é e s d 'une couche d ' é m a i l ; elles n'ont 
pas de racines, et sont creuses dans leur moi
t i é i n f é r i e u r e . Elles sont cy l ind r iques , à cou
ronne aplat ie , les deux p r e m i è r e s e x c e p t é e s , à 
chaque m â c h o i r e , q u i sont l é g è r e m e n t pointues 
et rappel lent u n peu les canines. Elles vont en 
grandissant d'avant en a r r i è r e j u s q u ' à la qua
t r i è m e ; de là , elles von t en d i m i n u a n t . 

« L e cou est cour t et é p a i s ; le corps est al
l o n g é , plus large en a r r i è r e , a m i n c i au niveau des 
é p a u l e s ; les flancs sont r e n t r é s . L a par t ie a n t é 
r ieure est plus robuste que la par t ie p o s t é r i e u r e . 
Les membres sont courts ; ceux de devant tout 
à f a i t lourds , v igoureux , presque comme ceux 
des taupes ; les membres p o s t é r i e u r s sont plus 
fa ibles , et t e r m i n é s par des pieds longs et 
é t r o i t s . I l y a à chaque patte c i n q doigts ; ceux 
de d e r r i è r e sont l ibres , ceux de devant sont i m 
mobiles et presque e n t i è r e m e n t r é u n i s les uns 
aux autres. L e d e u x i è m e do ig t des pieds a n t é 
r ieurs est le p lus l o n g ; le do ig t externe est le plus 
cour t , et m u n i à sa rac ine d 'une plaque c o r n é e . 
A u x pattes de d e r r i è r e , le t r o i s i è m e do ig t est le 
plus l ong , le do ig t externe le p lus cour t . Tous ces 
doigts sont mun i s d'ongles obtus . Ceux des pat
tes de devant sont de v é r i t a b l e s ongles fouis
seurs ; longs , f o r t e m e n t c o m p r i m é s , fa ib lement 
r e c o u r b é s , t ranchants sur l eu r b o r d externe, ils 
vont en s ' é l a r g i s s a n t d u second do ig t au doigt 
externe, q u i por te l 'ongle le p lus large, et pres
que en f o r m e de b ê c h e . Les ongles des pattes de 
d e r r i è r e sont cour ts , presque droi t s et aplatis. 

« L a queue, i n s é r é e à une é c h a n c r u r e que 
p r é s e n t e le b o r d i n f é r i e u r de la carapace de 
l ' a r r i è r e - t r a i n , se recourbe a u s s i t ô t en bas, et 
v ien t s 'appliquer le l o n g d u vent re , entre les pat-
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Fig. 118. Le Chlamydophore tronqué. 

tes. E l l e est cour te , ra ide , presque i m m o b i l e ; 
é p a i s s e à sa racine, elle va peu à peu en s 'amin-
cissant et s'aplatissant, et se t e rmine brusque
ment , par une sorte de plaque a l l o n g é e , recour
b é e sur ses bords, en f o r m e de spatule. 

« Toute la par t ie s u p é r i e u r e d u corps est r e 
couverte d 'une carapace c o r n é e , assez é p a i s s e , 
ne se p l i an t pas plus que d u cu i r de semelles; elle 
commence à la t ê t e , p r è s d u museau, recouvre 
le dos, l ' a r r i è r e - t r a i n , et de là tombe vert icale
men t , ce q u i f a i t p a r a î t r e l ' an imal comme t r o n 
q u é . Cette carapace est f o r m é e de bandes transver
sales, g é n é r a l e m e n t r é g u l i è r e s , c o m p o s é e s de pla
ques la p lupa r t rectangulaires, les autres r h o m -
b o ï d a l e s , i r r é g u l i è r e s , saillantes ; elle n ' a d h è r e 
pas f o r t emen t , comme chez les tatous, à la peau 
d u corps ; elle ne repose que l â c h e m e n t ; en son 
m i l i e u , seulement, elle est r e l i é e par une m e m 
brane aux apophyses é p i n e u s e s , et, à la t ê t e , elle 
s ' i n s è r e par deux éca i l l e s aux saillies h é m i 
s p h é r i q u e s d u f r o n t a l ; aussi est-elle b â i l l a n t e sur 
les c ô t é s d u corps, et peut-elle ê t r e s o u l e v é e . A 
l a par t ie a n t é r i e u r e de la t ê t e , par contre, et au 
t r a i n p o s t é r i e u r , elle a d h è r e fo r t emen t aux os. 
L a par t ie i m m o b i l e de la carapace c é p h a l i q u e 
est f o r m é e de deux r a n g é e s transversales de qua
tre plaques chacune et de trois autres de c i n q 

-plaques. L a p o r t i o n dorsale p r é s e n t e 24 r a n g é e s 
-transversales, r é g u l i è r e s la p l u p a r t ; les deux an
t é r i e u r e s , dont la p r e m i è r e recouvre l ' occ ipu t et 
ne s'en laisse g u è r e d is t inguer au p r emie r as
pect, comprennent chacune 7 à 8 éca i l l e s i r r é 
g u l i è r e s , tuberculeuses, de grandeur d i f f é r e n t e ; 
les p o s t é r i e u r e s po r t en t de 15 à 17 et j u s q u ' à 24 

BREHM. 

écai l les r é g u l i è r e s , rectangulaires ; les t rois der
n i è r e s r a n g é e s n 'en on t que 22. Toutes ces ban
des transversales sont r é u n i e s par une membrane , 
de telle sorte que le bo rd p o s t é r i e u r de la bande 
a n t é r i e u r e recouvre le b o r d a n t é r i e u r de la bande 
p o s t é r i e u r e . Sans ê t r e t r è s - g r a n d s , ces espaces 
permettent à ces bandes certains mouvements ; 
l ' an ima l peut m ê m e se rou le r en boule . L a cara
pace q u i r e v ê t l ' a r r i è r e - t r a i n est c o m p l è t e m e n t 
i m m o b i l e ; elle se rattache à la queue par une 
membrane , f a i t u n angle d ro i t avec l'axe du 
corps, est plate et f o r m é e de c i n q à six ran
gées semi-circulaires d ' é ca i l l é s , les unes rectan
gulaires, les autres r h o m b o ï d a l e s ; à son bord 
i n f é r i e u r , elle porte une é c h a n c r u r e correspon
dant au poin t d ' inser t ion de la queue. L a r a n g é e 
s u p é r i e u r e compte 20 é c a i l l e s , la d e r n i è r e n 'en 
compte que 6. 

« Toute la face s u p é r i e u r e comme la par t ie l i 
bre de la face i n f é r i e u r e sont lisses et d é p o u r v u e s 
de poils ; au b o r d i n f é r i e u r sont des poi ls n o m 
breux, assez longs et soyeux. T o u t le corps de 
l ' an ima l , m ê m e le l ong de la carapace, est 
recouvert de poils longs, f ins , mous , presque 
soyeux, plus longs, mais moins é p a i s que chez la 
taupe; la queue, la plante des pieds, le bou t du 
museau et le menton' , seuls, sont c o m p l è t e m e n t 
nus. Les poils les plus longs sont ceux des flancs 
et des pattes ; les plus courts et les plus rares 
sont ceux de la face s u p é r i e u r e des pieds, q u i 
porte des e s p è c e s de v e r r u c o s i t é s c o r n é e s . L a 
queue a u n c u i r é p a i s ; sa face s u p é r i e u r e t est 
assez lisse, elle porte de 14 à 16 v e r r u c o s i t é s i 
transversales, presque é c a i l l e u s e s ; sa face i n f é -

I I — 133 
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r ieure est couverte d ' i n é g a l i t é s nombreuses. I l y 
a deux mamelles pectorales. La carapace et les 
poils sont b lanc- jaune sale, le ventre est u n peu 
plus c la i r . Les yeux sont no i rs . 

« L ' a n i m a l a 14 c e n t i m è t r e s de long et 5 cen
t i m è t r e s de hau t ; la longueur de la queue est de 
4 c e n t i m è t r e s . » 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne con
n a î t g u è r e les m œ u r s de ce cur ieux a n i m a l . D 'a 
p r è s ce qu ' en disent les auteurs, le ch lamydo
phore t r o n q u é habi te les plaines sablonneuses et 
s'y creuse, comme l a taupe d 'Europe, de longs 
couloirs souterrains, qu 'e l le ne qu i t t e jamais que 
par acc ident . Gomme la taupe, i l se meut sous 
terre avec la plus grande r a p i d i t é , y nage pour 
ainsi d i re . A la surface d u sol , i l est lent et ma
l ad ro i t . T r è s - p r o b a b l e m e n t i l se n o u r r i t de vers 
et d'insectes, et mange aussi des racines. T o u t ce 
qu 'on sait de sa r ep roduc t ion , c'est que sa f é 
c o n d i t é est b o r n é e . Les i n d i g è n e s c ro ien t que la 
femel le porte ses peti ts sous sa carapace. 

Comme on le vo i t , ces d o n n é e s sont b ien i n 
suffisantes et b i en h y p o t h é t i q u e s . Je n 'en ai 
é p r o u v é que plus de satisfaction en recevant la 
c o m m u n i c a t i o n suivante de m o n a m i An to ine 
G œ r i n g . « Le ch lamydophore , d i t - i l , n 'habi te pas 
seulement dans la province de Mendoza , on le 
t rouve encore dans celle de Sain t -Louis , o ù , d'a
p r è s le t é m o i g n a g e d 'un cu l t iva teur â g é et d i 
gne de f o i , i l serait m ê m e plus abondant q u ' à 
Mendoza, q u o i q u ' i l soit plus connu dans cette 
d e r n i è r e l o c a l i t é , p robablement parce que les na
turalistes ont pris là de plus amples i n f o r m a 
t ions sur ce q u i le concerne. 

« Les Espagnols l 'appel lent pichiciego, car i ls 
c ro ien t q u ' i l est aveugle ; quelques-uns l u i don
nent le n o m de Juan calado (Jean po in tu ) . Cha
que habi tan t de Mendoza le c o n n a î t sous le pre
m i e r n o m . 

« L e ch lamydophore t r o n q u é habi te les r é 
gions s è c h e s , sablonneuses, ou pierreuses, o ù 

croissent des cactus et des buissons é p i n e u x . 
Toute la j o u r n é e , i l se t i en t c a c h é sous terre ; 
la n u i t , i l a p p a r a î t à la surface du sol , et au clair 
de lune , on peut le v o i r c o u r i r sous les buissons. 
D ' a p r è s les d o n n é e s les p lus certaines, i l ne 
qu i t t e pas longtemps son t e r r i e r , et ne s'en é loi 
gne jamais que de quelques pas. Les traces q u ' i l 
laisse sur le sol sont c a r a c t é r i s t i q u e s . Comme en 
marchan t i l t r a î n e ses pattes au l i eu de les sou
lever, i l trace sur le sable deux sil lons cont i 
nus, q u i se reconnaissent f ac i l ement . L ' e n t r é e 
d u t e r r i e r a de m ê m e une con fo rma t ion s p é 
ciale. E n en sortant , l ' an ima l re je t te à droi te et 
à gauche la ter re q u i le g ê n e , et la balaye proba
b lement avec ses pattes q u ' i l renverse en dehors. 
Cette ter re f o r m e de chaque c ô t é deux petits 
mont icu les , entre lesquels se t r o u v e une c o u l é e . 
A u c u n autre m a m m i f è r e de l ' A m é r i q u e du Sud 
n'a cette hab i tude . » 

Cet an ima l , encore a u j o u r d ' h u i , est u n sujet 
d ' é t o n n e m e n t pour les i n d i g è n e s . Quand on en 
prend u n , on le laisse v iv re , on le conserve 
c o m m e une c u r i o s i t é , t an t d u moins que cela est 
possible avec l 'habi tude des A m é r i c a i n s du Sud, 
de garder en c a p t i v i t é les an imaux q u i leur pa
raissent cu r i eux , mais sans j amais songer à les 
soigner. Les i n d i g è n e s ne savent n i empai l ler , ni 
p r é p a r e r les peaux ; on t rouve souvent chez eux 
des chlamydophores à l ' é t a t de m o m i e s ; Gœr ing 
r e ç u t deux de ces momies pendant son s é j o u r à 
Mendoza. 

Chasse. — Nul l e pa r t o n ne f a i t à cet animal 
de chasse r é g u l i è r e , on ne le p r end g u è r e que 
par hasard, en creusant des canaux d ' i r r iga t ion , 
ou en chassant les tatous. Dans ces derniers 
temps, à la suite de demandes nombreuses, on 
s'est d o n n é plus de peine pour at t raper les chla
mydophores ; ce n'est cependant pas chose facile, 
et G œ r i n g , q u i a r é s i d é sept mois dans ces pays, n'a 

puavo i r aucun i n d i v i d u v i v a n t o u f r a î c h e m e n t t u é , 
m a l g r é toutes ses instances et toutes ses offres. 

L E S M Y R M É C O P H A G I D É S o u F O U R M I L I E R S — MYRMECOPHAGJE. 

Die Ameisenfresser ou Ameisenschàrrer. 

L a f a m i l l e des m y r m é c o p h a g i d é s ou f o u r m i 
l iers est plus pauvre encore en e s p è c e s que celle 
des d a s y p o d i d é s ; ces e s p è c e s on t en ou t re des 
c a r a c t è r e s t e l l emen t pa r t i cu l i e r s , que presque 
chacune d'elles r e p r é s e n t e u n genre ; aussi es t - i l 
d i f f i c i l e de donner des c a r a c t è r e s g é n é r a u x à 
tous ces an imaux . D 'un autre c ô t é , les na tura

listes ne sont pas d 'accord sur les l im i t e s à assi
gner à cette f a m i l l e . Les uns rangent les o r y e t é r o -
pes p a r m i les d a s y p o d i d é s ; d 'autres en f o n t des 
m y r m é c o p h a g i d é s ; les uns ne voient dans tou t 
l 'o rdre qu 'une seule f a m i l l e , les autres é l è v e n t 
chaque genre au r a n g de f a m i l l e . Cette divergence 
d 'opin ions me semble donner une i d é e de l a d i -
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vers i t é que p r é s e n t e n t les m y r m é c o p h a g i d é s . 
C a r a c t è r e s . — Ce sont des an imaux à corps 

a l l o n g é , p o i l u ; à pattes fortes et courtes ; à cou 
cour t , é p a i s , peu mob i l e ; à t ê t e a l l o n g é e , à 
museau cy l ind r ique ; à yeux petits ; à orei l les de 
fo rme et de grandeur t r è s - v a r i a b l e s . Les uns on t 
une queue longue et t o u f f u e , les autres l 'on t 
t r è s - l o n g u e , prenante, à poils c o u c h é s ; d'autres 
l 'ont courte et f a i b l e . I l s on t de deux à t ro is 
doigts apparents aux pattes de devant, de quatre 
à c inq à celles de d e r r i è r e , tous a r m é s d'ongles 
fouisseurs puissants. Mais ces ongles d i f f è r e n t sui
vant les genres et m ê m e les e s p è c e s . L a den t i t i on 
est t rès -var iab le . Chez les o r y c t é r o p e s , i l n ' y a que 
des molaires dont le n o m b r e var ie , suivant l ' â g e , 
de c inq à h u i t pour la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , de 
c i n q à six pour la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . Chez les 
fourmi l i e r s proprement dits , i l n 'y a plus traces 
de dents. L a bouche n'est plus, à la par t ie a n t é 
r ieure d u museau, q u ' u n t rou par lequel peut 
passer la langue. Celle-ci ressemble à celle du 
p i c , et des muscles par t icul iers peuvent la fa i re 
sa i l l i r au l o i n : vue i s o l é m e n t , on d i r a i t u n long 
ver de ter re . 

L e squelette varie d 'un genre à l ' aut re . I l y a 
de treize à d i x - h u i t v e r t è b r e s dorsales, de deux à 
sept lombaires, de quatre à six s a c r é e s , de v i n g t -
t rois à quarante coccygiennes. Les cô t e s sont 
fortes et larges chez les v é r i t a b l e s f o u r m i l i e r s , 
minces et arrondies chez les o r y c t é r o p e s . 

Toutes ces d i f f é r e n c e s seront e x p o s é e s plus au 
l o n g , quand nous ferons l 'h is toi re des genres. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les m y r m é 
c o p h a g i d é s vivent dans les steppes de l ' A f r i q u e 
m é r i d i o n a l e et centrale, et sur une grande 
é t e n d u e de l ' A m é r i q u e d u Sud. Us d i f f è r e n t d'au
tant plus entre eux qu ' i l s habi tent des r é g i o n s 
plus é l o i g n é e s l 'une de l ' au t re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I ls f r é q u e n 
ten t les plaines s è c h e s , les champs, les steppes, 
les f o r ê t s o ù se t rouven t de n o m b r e u x nids de 
f o u r m i s et de termites . Plus u n canton est so l i 
ta i re , m ieux i ls s'y plaisent; i ls peuvent, sans y 
ê t r e t r o u b l é s , fa i re une guerre de dest ruct ion aux 
t e r m i t e s , ces ennemis dangereux d u r è g n e vé 
g é t a l . 

La p lupa r t on t des habi ta t ions souterraines ; 
ils creusent à merve i l l e , et quelques heures l eu r 
suffisent pour se construire u n nouveau te r r ie r , 
soit pou r chasser les f o u r m i s , soit pour se c r é e r 
u n r e fuge dans le danger. Les autres v ivent dans 
des trous, entre les racines, ou sur les arbres. 
A u c u n e n'a de demeure fixe; tous r ô d e n t et s'ar
r ê t e n t o ù b o n l eu r semble, s é j o u r n e n t là où i ls 

t rouvent de la n o u r r i t u r e en abondance. A u 
po in t d u j o u r , ils se creusent u n cou lo i r o ù ils se 
cachent j u squ ' au soir . Les m y r m é c o p h a g i d é s 
q u i v ivent sur les arbres ont seuls des habitudes 
diurnes ; tous les autres f u i e n t la l u m i è r e . 

I ls ne sont po in t sociables ; chacun v i t pou r 
soi seul ; c'est à peine s i , à l ' é p o q u e de l ' accou
plement , l ' on rencontre u n m â l e avec sa f e 
mel le , et encore cette u n i o n dure peu. Tous 
sont des ê t r e s paresseux, lourds , lents, ma la 
droi ts , ennuyeux, stupides. Plusieurs marchen t 
en sauti l lant d 'une f a ç o n p a r t i c u l i è r e ; i ls n 'ap
pu ien t sur le sol que leurs pattes de d e r r i è r e et 
le bo rd in terne de leurs pattes de devant, jamais 
ils ne se h â t e n t en marchan t . I l s f o n t len tement 
u n pas a p r è s l ' au t re , et l eur queue leur est n é 
cessaire pour conserver l eur é q u i l i b r e . L e u r 
course est encore plus s i n g u l i è r e : l ' o r y c t é r o p e 
t ro t te à petits pas p r é c i p i t é s ; le f o u r m i l i e r saute, 
va d 'un galop d i f f i c i l e , quoique assez rapide . Les 
e s p è c e s grimpeuses sont plus habiles, et l eu r 
queue prenante leur est d ' un g rand secours. Une 
d'elles v i t exclusivement sur les arbres. 

I ls on t une f a ç o n p a r t i c u l i è r e de prendre leur 
n o u r r i t u r e : i ls d é c o u v r e n t u n n i d de te rmi tes ou 
une f o u r m i l i è r e à l 'aide de leurs ongles ; ils y 
p longent leur langue longue et gluante, laissent 
les f o u r m i s mordre , s'y attacher, puis la r e t i r en t 
brusquement dans la bouche. Cette p a r t i c u l a r i t é 
ne se t rouve que chez b ien peu d ' an imaux , par 
exemple chez le pic et probablement chez l 'ours 
j ong leu r , comme nous l'avons v u . Quelques 
m y r m é c o p h a g i d é s se nourrissent de peti ts vers, 
d'insectes, de sauterelles, qu ' i ls prennent avec 
leurs l èv re s ; les g r impeurs at teignent avec leur 
longue langue les insectes et les vers c a c h é s 
dans les fentes des é c o r c e s ; i ls seraient aussi, 
d i t - o n , t r è s - f r i a n d s de m i e l . 

L ' o u ï e et l 'odorat sont leurs sens les plus d é v e 
l o p p é s . Leu r langue est à la fois u n organe de 
tact et de p r é h e n s i o n . Leurs autres sens parais
sent t r è s - o b t u s , et l ' in te l l igence est chez eux 
une f a c u l t é e x t r ê m e m e n t b o r n é e . I ls sont p r u 
dents, peureux, inoffensifs , stupides ; quelques-
uns seulement se servent de leurs armes f o r m i 
dables, é t r e i g n e n t l eur ennemi entre leurs bras, 
le d é c h i r e n t avec leurs gr i f fes . L e u r voix est une 
sorte de beuglement , de m u r m u r e , de r o n f l e 
m e n t ; une e s p è c e p a r a î t ê t r e c o m p l è t e m e n t 
mue t t e . 

Leu r f é c o n d i t é est t r è s - f a i b l e . L a femel le n 'a 
qu ' un pe t i t par p o r t é e ; elle le p r o t è g e , le d é 
f e n d , et le porte longtemps sur son dos. 

Les e s p è c e s q u i chassent les f o u r m i s au voisi-
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nage des habi tat ions, et f o u i l l e n t le sol sur une 
grande é t e n d u e , sont seules nuisibles. 

Usages e t p r o d u i t s . — On mange la chai r 
des m y r m é c o p h a g i d é s , et l ' on u t i l i se l e u r graisse, 
leur peau et leurs ongles. 

LES ORYCTÉROPES— ORYCTEROPUS. 

Die Erdschweine ou Erdferkel. 

Caractères. — Les oryctéropes forment le 
p remie r genre de cette f a m i l l e . 

Us ont le corps gros et long , le cou mince , la 
t ê te longue, e f f i lée , le museau c y l i n d r i q u e , la 
queue moyenne, a r rondie , les jambes minces, 
les a n t é r i e u r e s t e r m i n é e s par quatre doigts, les 
p o s t é r i e u r e s par c i n q , tous a r m é s d'ongles for ts , 
presque droi ts , à bords tranchants, en f o r m e de 
sabots. L e u r bouche est encore assez grande, ils 
ont les yeux t r è s en a r r i è r e , les oreilles longues, 
les poils courts. 

Le jeune an imal a h u i t molaires à la m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e , six à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . L e 
v ie i l an imal n'en a plus que c i n q en hau t et 
quatre en bas. Ces dents sont cy l indr iques , sans 
racines, fibreuses, c o m p o s é e s d ' un grand n o m 
bre de petits tubes s e r r é s les uns contre les 
autres, pleins d u cô t é de la couronne, creux d u 
c ô t é o p p o s é . La coupe d'une de ces dents r a p 
pelle celle d 'un j onc . Leu r forme varie beaucoup ; 
les a n t é r i e u r e s sont petites et ovales, les moyen
nes r e n t r é e s des deux c ô t é s dans le sens de leur 
longueur , comme si elles é t a i e n t c o n s t i t u é e s par 
la soudure de deux cylindres ; les p o s t é r i e u r e s 
ont la f o r m e des a n t é r i e u r e s . L ' o n compte treize 
cô t e s minces et arrondies. Le squelette est en
core remarquable par les apophyses longues et 
minces des v e r t è b r e s cervicales. 

Les trois e s p è c e s que f on c ro i t pouvoi r d i s t in 
guer, ont entre elles de si grands rapports , q u ' i l 
est à peu p r è s i n d i f f é r e n t de d é c r i r e l 'une ou 
l ' au t re , et q u ' i l est encore douteux si elles sont 
r é e l l e m e n t dist inctes. 

L'ORYCTÉROPE DU CAP— ORYCTEROPUS CJPENSIS. 

Das kapische Erdferkel, The Aard Vark. 

Les colons Hollandais du cap de Bonne-
E s p é r a n c e on t d o n n é à cet an ima l le n o m de 
cochon de terre (ardvarkens), car sa chair a 
le g o û t de celle d u sanglier. I ls l 'on t c h a s s é avec 
ardeur, et o n t a ins i appris à le b ien c o n n a î t r e . 

A u temps de B u f f o n , on le regardai t comme 
u n an ima l f abu leux ; le g rand natural is te con
teste la descr ip t ion qu 'en a d o n n é e K o l b e , au 

commencement du s i èc l e dernier , descr ipt ion 
q u i est cependant la plus c o m p l è t e que nous 
p o s s é d i o n s . 

C a r a c t è r e s . — L ' a n i m a l adul te {fig. 119) a 
l m , 3 0 de l ong , o u 2 m è t r e s y compr is la queue, 
et 50 cent, de haut ; i l p è s e p r è s de 50 k i l o 
grammes. I l a la peau é p a i s s e , les poils roides, 
soyeux, assez é p a r s , ceux d u dos é t a n t plus courts 
que ceux d u ventre. L a racine des doigts est 
e n t o u r é e d'une t o u f f e de poils . L a couleur du 
pelage est u n i f o r m e ; le dos et les flancs sont 
d 'un b r u n j a u n â t r e , à ref le t r oux . I l a le ventre 
et la t ê t e d ' u n roux j aune c la i r , le t r a i n de der
r i è r e , l a rac inede la queue et les membres bruns. 

Les n o u v e a u - n é s sont couleur de cha i r . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o r y c t é r o p e 

d u Cap habite l ' A f r i q u e d u Sud . I l s ' é t e n d , sur
tou t sur la c ô t e occidentale, assez l o i n vers le 
no rd ; mais on ne sait au jus te j u s q u ' à quelle 
l i m i t e . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le trouve 
dans les plaines, dans le d é s e r t et dans les steppes, 
par tout o ù les f o u r m i s et les termites sont en 
abondance. 

I l a les m œ u r s des tatous ; i l est cependant 
plus sociable que ceux-ci , car o n rencontre par
fois plusieurs i nd iv idus ensemble. Mais , en gé
n é r a l , i l v i t pour l u i seul. L e j o u r , i l se cache 
dans u n t e r r i e r q u ' i l s'est cons t ru i t l u i - m ê m e ; i l 
passe la n u i t à r ô d e r . 

L'ORYCTÉROPE D'ÉTHIOPIE — ORYCTEROPUS 
JETHIOPICUS. 

Das mittelafrikanische Erdferkel. 

Dans les steppes du Kordofan, dans les bas-
fonds couverts de f o r ê t s , c o m m e dans les plaines 
recouvertes de hautes herbes, j ' a i v u souvent les 
terr iers de l ' o r y c t é r o p e d ' E t h i o p i e ; j ' a i beau
coup entendu parler de l ' a n i m a l , mais jamais je 
n 'a i .pu le vo i r . Les nomades le n o m m e n t abu-de-
latif, c ' es t -à -d i re le p è r e possesseur d'ongles, et 
le chassent avec ardeur . Leurs rapports conf i r 
m e n t t o u t ce que l ' on rappor te de l ' e s p è c e qu i 
hab i te le Cap. 

M o n a m i Heug l in f u t assez heureux pour s'en 
procurer u n vivant , don t i l p u t observer les 
m œ u r s . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet Orycté-
rope v i t par couples. I l d o r t toute la j o u r n é e en
r o u l é sur l u i - m ê m e dans u n t r o u p r o f o n d , q u ' i l 
s'est c r e u s é , et q u ' i l f e r m e d 'o rd ina i re d e r r i è r e 
l u i . Le soir, i l en sort pour chercher sa n o u r r i 
ture . Sa course n'est n u l l e m e n t rapide ; mais i l 
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Fig. 119. L'oryctérope-du Cap. 

fa i t des bonds par t icul iers , assez grands. I l ap
puie en marchant toute la plante à t e r re , i l porte 
la t ê t e i nc l i née vers le sol, courbe le dos et t r a î n e 
la queue. Son museau est te l lement p r è s de terre , 
que le bouquet de poils q u i entourent ses n a r i 
nes balaye lé sable. I l porte les oreilles c o u c h é e s 
sur le dos. De temps à autre, i l s ' a r r ê t e , é c o u t e 
si aucun ennemi ne le menace, puis cont inue 
son chemin . On vo i t que l ' ou ï e et l 'odorat l u i 
servent sur tout de guide; i l agite cont inuel lement 
son nez et ses oreilles ; remue sans cesse les 
poi ls de ses nar ines; allonge son museau à dro i te 
et à gauche pour f l a i r e r une pro ie . I l va ainsi , 
j u s q u ' à ce q u ' i l a i t t r o u v é u n sentier de f o u r 
mis , q u ' i l suit j u s q u ' à la f o u r m i l i è r e , et alors 
i l se met en chasse, comme les tatous, ou en
core mieux comme les v é r i t a b l e s f o u r m i l i e r s . I l 
creuse à mervei l le : aussi d i s p a r a î t - i l c o m p l é t e -
lement en peu d'instants, quelque du r que soit 
le sol . I l se sert des ongles v igoureux de ses 
pattes de devant p o u r d é t a c h e r et rejeter der
r i è r e l u i de grosses mottes de terre q u i , reprises 
par les pattes de d e r r i è r e , sont r e p o u s s é e s plus 
l o i n . Pendant q u ' i l t ravai l le , i l est e n t o u r é par un 
nuage de p o u s s i è r e . 

L o r s q u ' i l a r r ive p r è s d'une f o u r m i l i è r e o u d 'un 
n i d de te rmi tes , i l le f l a i re de tous cô té s ; puis 
i l se m e t à creuser et s'enfonce dans la ter re jus 
q u ' à ce q u ' i l soit a r r i v é à l ' hab i t a t ion centrale 

ou à l ' u n des couloirs p r inc ipaux . Dans ce cou
l o i r , q u i , dans u n n i d de te rmi tes , a j u s q u ' à 3 
cent, de d i a m è t r e , i l enfonce s a j a j i g u e . l o n g u e 
et gluante, la re t i re avec les f o u r m i s q u i y a d h è 
rent , et ainsi de"*suite j u s q u ' à ce q u ' i l soit r a s s a s i é . 
I l p rend aussi, en une fo is , u n grand nombre de 
f o u r m i s avec ses l è v r e s , et quand i l ar r ive à la 
chambre centrale d 'un n i d de te rmi tes , o ù s'a
gitent des m i l l i o n s de ces insectes, i l y mange 
comme un ch ien , et en avale des centaines à 
chaque b o u c h é e . I l va ainsi d 'un n i d à l 'autre , 
d é t r u i s a n t à son tou r les te rmi tes , ces i n f a t i g a 
bles destructeurs. A u x p r e m i è r e s lueurs d u j o u r , 
i l s 'enfonce sous te r re ; s ' i l ne t rouve pas de 
t r o u d é j à c r e u s é , i l s'en f a i t u n en quelques m i 
nutes, et s'y met en s û r e t é . U n danger le menace-
t - i l , i l cont inue de creuser ; aucun ennemi n'est 
en é t a t de le poursuivre dans son t e r r i e r ; i l r e 
je t te la ter re d e r r i è r e l u i avec tant de violence 
que tou t autre an ima l se re t i re é t o u r d i ; l ' homme 
l u i - m ê m e a de la peine à l ' a t te indre , et en peu 
d'instants le chasseur est c o m p l è t e m e n t couvert 
de terre et de sable. 

L ' o r y c t é r o p e d 'Abyssinie est t r è s - c r a i n t i f ; l a 
n u i t m ê m e , au m o i n d r e b r u i t , i l s'enfonce sous 
terre . Son o u ï e l u i permet de r e c o n n a î t r e de 
l o i n l 'approche de l ' h o m m e ou d ' un grand an i 
m a l , et, quand le danger approche, i l est d é j à e n 
s û r e t é . 



270 L E S F O U I S S E U R S . 

On manque de d o n n é e s p r é c i s e s au sujet de sa 
r ep roduc t ion . A u Cap, l ' accouplement aura i t 
l i eu en ma i ou en j u i n . On sait encore que la f e 
mel le me t bas, à une é p o q u e q u i reste à dé 
t e r m i n e r , un seul pet i t , c o m p l è t e m e n t n u , et q u i 
est longtemps a l l a i t é . Dans le Soudan, i l est pro
bable que la mise bas a l i e u , comme pour les 
autres m a m m i f è r e s , pendant la saison des pluies, 
c ' e s t - à - d i r e dans les mois de j u i l l e t , a o û t et 
septembre. L ' o r y c t é r o p e t rouve à ce momen t , 
outre les f o u r m i s , un grand nombre d'autres i n 
sectes. 

Chasse. — L ' o r y c t é r o p e est l 'ob je t d'une 
cbasse assez active ; mais sa grande force l u i 
pe rmet de repousser b ien des p é r i l s . L e chasseur 
q u i le surprend ne le t ien t pas encore. Comme 
le ta tou , i l se cramponne avec force aux parois 
de son t r o u , enfonce ses ongles en te r re , r e 
courbe son dos, se presse avec tant de v igueur 
contre la paroi s u p é r i e u r e , q u ' i l est à peu p r è s 
impossible de le re t i re r . U n h o m m e seul n 'y par
vient pas ; plusieurs on t m ê m e de la peine à en 
veni r à bout . On emploie pour vaincre sa r é s i s 
tance le m ê m e p r o c é d é qu 'en A m é r i q u e pour 
les tatous. Les i n d i g è n e s du Soudan or ienta l 
s'approchent d u t r o u avec prudence, voient à la 
terre q u i est devant, si l ' o r y c t é r o p e l 'habi te , et 
y enfoncent subitement leur lance. L e te r r ie r 
est-il d ro i t , i ls at teignent l ' an imal ; s inon , l eu r 
chasse est vaine. Dans le p remier cas, i l est facile 
de s'emparer de l ' an ima l ; s ' i l n'est pas t u é du 
p remie r coup , i l n 'a plus la force de creuser, et 
de nouveaux coups de lance l ' a c h è v e n t . S i l ' on 
re t i re l ' an ima l vivant , quelques coups de b â t o n 
sur la t ê t e l ' on t b ien vi te t u é . 

A u Congo, on le p rend dans des trappes en 
fer , et on le chasse de n u i t avec des chiens. 
Ceux-ci ne peuvent se rendre m a î t r e de l ' a n i 
m a l , q u i , à l eur vue, s'enfonce en terre ; mais 
i ls f o n t r e c o n n a î t r e l ' endro i t o ù i l a disparu. 

C a p t i v i t é . — On n'est pas encore parvenu à 
garder longtemps l ' o r y c t é r o p e en cap t i v i t é . H e u -
g l i n essaya vainement d'en ramener un en E u 
rope. I l le nourr issai t de la i t , de m i e l , de f o u r 
mis . L ' t n i m a l paraissait avoir de bonnes dispo
si t ions ; i l s 'apprivoisa rapidement , s 'habitua à 
son m a î t r e , q u ' i l suivait dans la cour, et amusait 
les spectateurs par ses sauts comiques. C 'é ta i t 
cependant u n compagnon stupide et ennuyeux, 
q u i disparaissait sous terre quand i l le pouvai t , 
et d o r m a i t t o u t le j o u r . 

Usages et p r o d u i t s . — L ' o r y c t é r o p e d 'Eth io
pie n'est nuis ib le que dans les endroits o ù pas
sent les caravanes ; sans cela, i l est plus u t i l e 

que nuis ible pendant sa vie : i l est encore u t i le 
a p r è s sa m o r t . Sa chair est e s t i m é e ; elle a le g o û t 
de celle d u porc ; on f a i t d u c u i r avec sa peau 
fo r t e et é p a i s s e . 

LES TAMANOIRS — MYRMECOPHAGA. 

Die Ameisenbàren, The Ant-bears. 

Caractères. — Les vrais fourmiliers, ou tama
noirs , q u i f o r m e n t le second genre de la f ami l l e 
des m y r m é c o p h a g i d é s , ressemblent f o r t peu aux 
o r y c t é r o p e s . I l s on t le corps a l l o n g é , la t ê t e et le 
museau encore p lus longs que dans le genre p r é 
c é d e n t ; la queue m o i t i é de la l ongueur d u corps 
env i ron ; le pelage é p a i s , s e r r é , t o u f f u sur tou t sur 
le dos ; les membres p o s t é r i e u r s é l a n c é s , plus 
faibles que les a n t é r i e u r s ; les doigts au nombre 
de c i n q , mais tous ne sont pas a r m é s d'ongles ; 
l 'ouver ture buccale t r è s - p e t i t e ; l a queue mince, 
ar rondie , v e r m i f o r m e ; les yeux et les oreilles 
t r è s - p e t i t s . 

L a s t ruc ture in terne p r é s e n t e diverses pa r t i 
c u l a r i t é s . Par suite de l ' a l longement de la face, 
le museau est l o n g , t u b u l e u x , f o r m é de deux 
conduits a d o s s é s . L 'os i n c i s i f est cour t et re
c o u r b é , r e l i é par u n carti lage au max i l l a i r e su
p é r i e u r . Les dents m a n q u e n t c o m p l è t e m e n t . I l 
y a d e 1 5 à l 8 v e r t è b r e s dorsales, de 2 à 6 lom
baires, d e 4 à 6 s a c r é e s , de 29 à 40 coccygiennes. 
Les cô t e s sont t r è s - l a r g e s , et se recouvrent m u 
tue l l emen t , les espaces intercostaux n'existant 
pas. L a clavicule est r u d i m e n t a i r e chez les uns, 
t r è s - d é v e ! o p p é e chez les autres ; i l en est chez 
lesquels elle manque t ou t à f a i t ; le squelette du 
m e m b r e s u p é r i e u r est t r è s - f o r t et donne insert ion 
à des muscles puissants. L a langue, t r è s - l o n g u e , 
a r rondie , recouverte de pet i ts p iquan t s c o r n é s , 
est mue par des muscles s p é c i a u x , et des glandes 
salivaires t r è s - d é v e l o p p é e s la r ecouvren t toujours 
d ' un endu i t visqueux. L e c œ u r est pe t i t . Les ar
t è r e s f é m o r a l e s f o r m e n t des r é s e a u x admirables . 

LE TAMANOIR A CRINIÈRE — 
MYRMECOPHAGA JUBATA. 

Der Yarumi, The Tamanoir ou Great Ant-eaier. 

Nous devons à d'Azara et à Rengger une des
c r i p t i o n excellente de deux e s p è c e s de f o u r m i 
l iers, et le dernier est c e l u i q u i a le m i e u x f a i t 
c o n n a î t r e les m œ u r s de ces an imaux ; aussi j e 
crois devoir le c i ter t ex tue l l ement . 

« A u Paraguay, d i t - i l , se t rouven t deux es-



L E T A M A N O I R A C R I N I È R E . 271 

p è c e s de f o u r m i l i e r s . Les Guaranas n o m m e n t 
l 'une yurumi, c ' e s t - à - d i r e peti te bouche, l 'autre 
caguare. 

C a r a c t è r e s . — « L ' y u r u m i porte des soies r o i 
des, s e r r é e s , rudes. Courtes sur la t ê t e , elles 
s 'allongent j u s q u ' à avoir 25 cent, le l ong de 
la nuque et de l ' é p i n e dorsale , o ù elles f o r 
ment une c r i n i è r e ; elles on t de 17 à 40 cent, à 
la queue ; sur t o u t le reste d u corps et sur les 
pattes, elles n 'on t que 8 à 10 cent. Ces poils sont 
les uns c o u c h é s , i n c l i n é s en a r r i è r e , les autres 
pendants; ceux de la t ê t e sont droi ts . Les poils 
qui f o r m e n t la touf fe te rmina le de la queue sont 
c o m p r i m é s l a t é r a l e m e n t , en f o r m e de fe r de 
lance. Le bou t du museau, les l èv re s , les pau
p i è r e s , la plante des pieds, sont nus . L a t ê t e est 
d 'un gris c e n d r é , m ê l é de n o i r , les poils y é t a n t 
a n n e l é s de gris et de no i r ; la nuque , le dos, les 
flancs, les pattes de devant et la queue ont la 
m ê m e couleur , JLa gorge, la po i t r ine , le ventre , 
les pattes de d e r r i è r e , l a face i n f é r i e u r e de la 
queue, sont d ' un b r u n f o n c é . Une bande noi re , 
large a n t é r i e u r e m e n t de 14 à 18 cent., et se ter
m i n a n t en poin te , va ob l iquement de la t ê t e et 
de l a po i t r i ne le long d u dos jusqu ' au sacrum; 
elle est e n t o u r é e de deux bandes p â l e s , d'un. 
gris c la i r . Une bande noi re recouvre l ' e x t r é m i t é 
i n f é r i e u r e d u bras et les doigts des pattes de 
devant ; les parties nues d u corps sont noires. 

« Les jeunes f o u r m i l i e r s ont une teinte plus 
p â l e , et i ls n 'on t pas les poils m a r q u é s d'anneaux 
clairs . 

« L ' y u r u m i adulte a l m , 4 0 de l o n g ; la queue 
mesure 73 cent., ou 1 m è t r e et plus, si l ' on 
t i e n t compte des poi l s . L a longueur totale de 
l ' a n i m a l est ainsi de 2 œ , 4 0 . On t rouve quelque
fo i s de v ieux m â l e s q u i d é p a s s e n t cette t a i l l e . 

« L ' y u r u m i n'a pas, tan t s'en fau t , une p h y 
sionomie at t rayante. Sa t ê t e est u n c ô n e l o n g , 
mince , u n peu r e c o u r b é en bas à sa par t ie an
t é r i e u r e ; son museau est cour t et obtus. I l a les 
deux m â c h o i r e s d ' é g a l e longueur , l ' i n f é r i e u r e 
é t a n t peu mob i l e ; l ' o r i f i ce buccal r é d u i t à une 
fente dans laquelle o n peut , au plus , i n t r o d u i r e 
le pouce ; les orifices des narines d é f o r m e semi-
luna i re ; les yeux pet i ts et e n f o n c é s ; les oreil les, 
hautes et larges d 'environ 3 cent . , sont a r ron 
dies à la par t ie s u p é r i e u r e . Les longs poils q u i 
couvrent le cou f o n t p a r a î t r e cette r é g i o n plus 
volumineuse que le d e r r i è r e de la t ê t e . Le t ronc 
est gros, i n f o r m e , c o m p r i m é de hau t en bas, 
p o r t é sur des jambes courtes. Les avant-bras 
sont larges et musculeux. Les pattes de devant 
ont qua t re doigts , a r m é s d'ongles fo r t s , c o m 

p r i m é s , semblables à des serres d'aigle. L 'ongle 
du p r emie r doigt , c ' e s t - à - d i r e d u do ig t interne, 
mesure U m i l l i m . , i l . e s t presque d ro i t ; ce lu i 
d u second doigt est r e c o u r b é , t ranchant à son 
b o r d in terne , long de 48 m i l l i m . ; le t r o i s i è m e a 
la m ê m e f o r m e que le p r é c é d e n t , est t ranchant 
des deux cô t é s , et. a 70 m i l l i m . de l o n g ; le qua
t r i è m e a la f o r m e et les dimensions d u p remier . 
Lorsque l ' an ima l marche ou se repose, i l fléchit 
ses ongles en dedans, comme les doigts de la 
m a i n f e r m é e ; i l marche sur le b o r d externe de 
la patte, q u i porte une ca l los i t é d e r r i è r e le do ig t 
externe. L a plante porte aussi quelques petites 
ca l los i tés ; une grande se t rouve à son bo rd pos
t é r i e u r . Les membres de d e r r i è r e sont moins 
solidement c h a r p e n t é s que les membres a n t é 
rieurs et le pied, dont la longueur est de 22 cent . , 
a c i n q doigts a r m é s d'ongles u n peu c o m p r i m é s 
sur les c ô t é s , l é g è r e m e n t r e c o u r b é s , d i r i g é s en 
avant, et longs de 11 à 20 m i l l i m . Dans la marche 
toute la plante appuie à terre. L ' an ima l porte 
é levée sa queue longue et t o u f f u e . 

« L a langue, q u i n'a que de 7 à 10 m i l l i m . d ' é 
paisseur, a la f o r m e d 'un c ô n e t r è s - a l l o n g é ; èl le 
est c o n s t i t u é e par deux muscles; sur son plan
cher se t rouvent deux organes g landuleux. El le 
est t r è s - p r o t r a c t i l e , l ' an ima l peut la projeter j u s 
q u ' à p r è s d 'un d e m i - m è t r e hors de la bouche. » 
M . R o u l i n a m e s u r é celle d 'un i n d i v i d u r é c e m 
ment m o r t , et la part ie q u ' i l a f a i t sor t i r de la 
bouche, en t i r a n t t r è s - m o d é r é m e n t , n 'avai t pas 
moins de 42 cent, de longueur . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e t amanoi r 
à c r i n i è r e est propre au Paraguay ; toutefois , i l 
n 'y est pas abondant. Quelques naturalistes nous 
apprennent qu 'on le t rouve dans presque toute 
l ' A m é r i q u e d u Sud , depuis le R io de la Plata, 
j u s q u ' à la mer des C a r a ï b e s . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « I l habi te , 
cont inue Rengger, les endroits d é s e r t s o u m é 
diocrement p e u p l é s de la par t ie n o r d de cette 
c o n t r é e . I l n'a pas de g î te constant, r ô d e tou t le 
j o u r dans la p la ine , et s 'endort o ù la n u i t le 
su rp rend ; i l recherche à cet effet u n end ro i t re 
couvert par de hautes herbes ou par des buis
sons. On le rencontre t ou jou r s seul : en vo i t -on 
deux, c'est une m è r e avec son pet i t . 

« Sa marche ord ina i re est u n pas l e n t ; quand 
i l est poursu iv i , i l galope lourdement , mais pas 
avec assez de r a p i d i t é pour q u ' u n h o m m e ne 
puisse l 'a t te indre en marchant . 

« I l se n o u r r i t exclusivement de termites et de 
f o u r m i s . Avec les ongles de ses pattes de devant, 
i l bouleverse leurs nids , allonge sa langue au 



27* L E S F O U I S S E U R S . 

m i l i e u des insectes, et la re t i re lorsqu'el le en est 
couverte : cela se r é p è t e j u s q u ' à ce q u ' i l soit 
r a s s a s i é , o u q u ' i l ne paraisse plus aucun insecte. 

« Je ne pourrais di re quel le est l ' é p o q u e de 
l 'accouplement , et la d u r é e de la gestation. La 
femel le me t bas u n seul pe t i t au p r in temps , et 
le porte 1 ongtemps sur son dos ; l ' a l la i tement 
p a r a î t ê t r e de longue d u r é e , et q u o i q u ' i l puisse 
d é j à su f f i r e à ses besoins, le pe t i t ne qu i t t e sa 
m è r e que quand cel le-c i est de nouveau p le ine . 

« L 'odora t est le sens le plus pa r fa i t chez l ' y u 
r u m i ; l 'organe en est t r è s - d é v e l o p p é . A p r è s l u i , 
v ient l ' o u ï e . L a vue p a r a î t ê t r e mauvaise. I l f a i t 
entendre une sorte de beuglement , quand i l est 
en c o l è r e , et c'est en q u o i consiste sa voix . 

« L e f o u r m i l i e r à c r i n i è r e est un an imal paisible 
et t r anqu i l l e , q u i ne fa i t aucun m a l n i à l ' h o m m e , 
n i aux autres m a m m i f è r e s . On peut le chasser 
longtemps devant soi, sans q u ' i l cherche à r é s i s 
ter. Mais si on le mal t ra i t e , i l se dresse sur ses 
pattes de d e r r i è r e , comme l 'a d i t d 'Azara, é t e n d 
ses bras vers son ennemi , et cherche à le prendre 
entre ses gr i ffes . » 

M . R o u l i n (1), q u i a é t é t é m o i n de la r é s i s t a n c e 
qu'oppose le t amanoi r à ceux q u i l 'a t taquent, et 
des moyens de d é f e n s e q u ' i l emploie , a é c r i t à ce 
su je t quelques pages pleines d ' i n t é r ê t . « L ' e x t r a i t 
suivant de m o n j o u r n a l de voyage, d i t - i l , m o n 
t re ra dans quelles circonstances j e fis, avec cet 
an ima l , une connaissance q u i f a i l l i t me c o û t e r 
cher . 

« Le 3 f é v r i e r , dans la s o i r é e , sortant pour me 
promener avec le c u r é , j ' a p e r ç u s au l o i n , dans 
la plaine, le pet i t p â t r e q u i é t a i t m o n t é à cheval 
pour ramener les vaches au cor ra l ; i l galopait 
vers nous en chassant devant l u i à coups de 
foue t u n t amanoi r q u ' i l avait t r o u v é u n qua r t 
d 'heure auparavant f o u i l l a n t une f o u r m i l i è r e . 

« Lorsque nous a p e r ç û m e s l ' a n i m a l , i l é t a i t 
d é j à f a t i g u é , et galopait presque à la m a n i è r e 
d 'une vache. Je courus vers l u i . e t l 'ayant a t te int , 
j e le saisis par la queue, e s p é r a n t l ' a r r ê t e r . Je n 'y 
aurais pas r é u s s i , sans doute, mais j e dus b i en 
t ô t cesser mes effor ts , en entendant le pe t i t p â t r e 
me cr ie r d'une voix e f f r a y é e que j ' a l la i s me f a i r e 
tuer . 

« Quoique j e ne visse pas bien en q u o i pouva i t 
consister le danger, comme d é j à j e m ' é t a i s a t t i r é 
plus d'une f â c h e u s e aventure p o u r n 'avoir pas 
v o u l u c ro i re à l ' e x p é r i e n c e des gens d u pays, j e 
c é d a i cette fois au p remie r avertissement, et j e 

<l) F. Rouliu, Histoire nat. et Souvenirs de voyages. 
Paris, p. 239. 

reconnus, au m o m e n t m ê m e , que l 'obst inat ion 
! m ' e û t c o û t é cher. A peine avais-je l â c h é prise, 
! que l ' an ima l , s ' a r r ê t a n t b rusquement . se leva sur 
I ses pieds de d e r r i è r e , comme l ' e û t p u fa i re un 

ours, et, se re tournant vers m o i par u n mouve
m e n t rapide, semblable à ce lu i d 'un faucheur, 
t r a ç a dans l ' a i r , avec son bras é t e n d u , u n cercle 
dans lequel i l s'en f a l l u t de bien peu que j e ne 
fusse compris : j e vis passer à 2 pouces de ma 
ceinture u n ongle t ranchant q u i me parut alors 
long d 'un demi-pied , et q u i , si j 'eusse f a i t un pas 
de plus, m ' au ra i t i n f a i l l i b l e m e n t ouver t le ventre 1 

d 'un flanc à l ' au t re . U n grondement de co lè re , 
q u i accompagnai t cette d é m o n s t r a t i o n d é j à par 
e l l e - m ê m e assez s igni f ica t ive , me fit comprendre 
q u ' i l y aura i t de la t é m é r i t é à recommencer un 
engagement avec u n ennemi don t les mains 
é t a i e n t beaucoup m i e u x a r m é e s que les miennes; 
j e con t inua i donc la chasse en s imple spectateur. 
Le pe t i t p â t r e , q u i m a n i a i t son cheval avec beau
coup d'adresse, pa rv in t à condu i r e le tamanoir 
jusqu 'au centre d u vi l lage ; a r r i v é l à , le pauvre 
an ima l , q u i ne pouvai t presque plus cour i r , se 
r é f u g i a sous le po r t i que de l ' ég l i se ; o n apporta 
b i e n t ô t , des maisons voisines, plusieurs lazos au 
moyen desquels o n s'en r e n d i t m a î t r e , et on 
l 'amena, l ié par la t ê t e et les deux pattes de de
vant , au m i l i e u de la place d u v i l lage . A u bout 
de quelques instants, i l p a ru t avoir r e n o n c é à 
toute r é s i s t a n c e , et j e p r o f i t a i de ce moment 
pour en fa i re u n dessin. T a n t que j e restais à une 
certaine distance, i l se tenai t c o m p l è t e m e n t i m 
mobi l e . S ' i l m ' a r r i v a i t , au con t r a i r e , de m a p -
procher p o u r m i e u x vo i r quelque d é t a i l , i l se 
met ta i t a u s s i t ô t en mesure de se d é f e n d r e , non 
plus , c o m m e la p r e m i è r e fo i s , en se levant de
bout et cherchant à me f r appe r , mais en se pla
ç a n t sur le dos et ouvran t ses b r â s p o u r me saisir. 

« Cette a t t i t ude de d é f e n s e , la me i l l eu re peut-
ê t r e que p û t prendre l ' a n i m a l , c e r n é de toutes 
parts c o m m e i l l ' é t a i t en ce m o m e n t , n'est pas 
celle q u ' i l choisi t quand i l n'est m e n a c é que d'un 
seul cô t é : alors, au l i e u de se renverser, i l se 
contente de s'asseoir, et, faisant face à son en
n e m i , i l le menace de ses te r r ib les ongles. 

« On p r é t e n d , d i t d 'Azara , que, lorsque le j a 
guar vo i t le t amano i r ainsi sur ses gardes, i l 
n'ose pas l 'at taquer, et l o r s q u ' i l s'y hasarde, ce
l u i - c i le saisit et ne le l â c h e q u ' a p r è s l u i avoir 
f a i t perdre la vie en l u i e n f o n ç a n t ses gr i f fes dans 
le corps ; de sorte q u ' i l a r r ive par fo is que l ' u n 
et l ' aut re demeurent sur l ' a r è n e . . . I l est cer
t a i n , a joute not re auteur , que c'est de cette 
m a n i è r e que se d é f e n d le t amano i r . Mais i l n'est 
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Fig. 120. Le Tamanoir à crinière. 

pas croyable qu 'e l le l u i suffise contre le jaguar 
q u i peu t le tuer d ' u n coup de patte o u d 'un coup 
de dent , et q u i est beaucoup t rop agile pour se 
laisser saisir par u n ê t r e aussi l o u r d . 

« L a p r e m i è r e fois que j ' a i entendu par ler de 
ces é t r a n g e s lut tes q u i ne finissent que par la 
m o r t des deux antagonistes (car l 'h i s to i re s'en 
raconte dans les llanos de la Nouvelle-Grenade, 
c o m m e dans les pampas d u Paraguay), j e n 'y ai 
pas a j o u t é plus de f o i que d 'Azara . Main tenant 
j e ne les tiens plus pour impossibles : seulement, 
j e crois qu'elles ne peuvent ê t r e que f o r t rares 
et qu'elles doivent s'engager f o u t au t r emen t 
qu ' on ne le d i t . L e j aguar ne donne g u è r e à l ' a 
n i m a l dont i l veut f a i re sa p ro ie , le temps de se 
me t t r e sur ses gardes : i l f o n d sur l u i à l ' i m p r o -
viste, l ' a t t e in t en deux o u t ro is bonds, et souvent 
le terrasse d ' u n seul coup. I l a r r ive pour tan t , 
par fo i s , que ce p remie r coup porte à f a u x , et 
alors l 'agresseur se t rouve u n m o m e n t dans une 
s i t u a t i o n que lque peu c r i t i q u e , car i l est comme 

BREHM. 

p r o s t e r n é aux pieds de son ennemi , et p o u r 
ainsi dire à sa d i s c r é t i o n . Ce m o m e n t est, à la 
v é r i t é , f o r t cour t ; mais , convenablement e m 
p l o y é , i l peut changer la face d u comba t ; o n a 
v u , par exemple, une mule f rapper d u p ied de 
devant le jaguar à la t ê t e et l u i fracasser le c r â n e ; 
u n tamanoi r , en parei l cas, cherchera à l u i j e t e r 
les bras au tour d u corps, et s ' i l parv ien t à le sai
sir , l ' é t r e i n t e sera t e r r ib l e . 

« On d i t que lorsque le t amano i r est parvenu 
à se c ramponner , au m o y e n de ses grands o n 
gles, au corps de l ' e n n e m i q u i a eu la ma la 
dresse de se laisser saisir, r i e n ne peut l u i f a i r e 
l â c h e r prise, et que, m ê m e a p r è s la m o r t , ses 
bras conservent la pos i t ion qu ' i l s avaient au m o 
m e n t de la d e r n i è r e é t r e i n t e . M . Schomburgk , 
q u i ne regarde pas le f a i t c o m m e impossible , b ien 
q u ' i l n 'a i t pas eu l 'occasion de le constater par 
l u i - m ê m e , suppose que, dans ce cas, la r é t r a c t i o n 
des phalanges u n g u é a l e s se m a i n t i e n t en v e r t u 
de la r i g i d i t é q u ' a c q u i è r e n t , a p r è s la m o r t , tous 
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>es muscles, et en pa r t i cu l i e r les f l é c h i s s e u r s des 
doigts . Mais, comme l ' instant o ù le s y s t è m e mus
cula i re cesse d 'agir sous l ' inf luence de la v o l o n t é 
est s é p a r é par u n l o n g in terva l le de ce lu i où 
commence à a p p a r a î t r e le p h é n o m è n e de la r o i -
deur c a d a v é r i q u e , i l semble que le jaguar aurai t 
plus que le temps suff isant pour se d é g a g e r ; 
l ' expl ica t ion d u savant voyageur me semble donc 
d i f f i c i l e à admet t re . » 

L a tendance qu ' on t les ongles à rester r e p l i é s , 
i n d é p e n d a m m e n t de toute act ion m u s c u l a i r e , 
r endra i t m i e u x compte , selon M . R o u l i n , de ces 
embrassements d u tamanoi r , persistant m ê m e 
a p r è s la m o r t . 

« Dans les circonstances ordinaires , poursu i t -
i l , le t amanoi r , à ce q u ' i l p a r a î t , se laisse tuer 
sans opposer aucune r é s i s t a n c e . « J 'en ai t u é p l u -
« sieurs, d i t d 'Azara, en leur donnant des coups 
« d 'un gros b â t o n sur la t ê t e , et j ' y allais sans plus de 
« p r é c a u t i o n que si j 'avais f r a p p é sur une s o u c h e . » 
Je suis t r è s - p o r t é à croire que ces g lor ieux ex
ploits sont, en effet , sans danger pour l ' homme 
q u i c o n n a î t les habitudes de l ' an ima l ; mais j e 
ne suis pas b ien s û r q u ' i l en soit t ou t à f a i t de 
m ê m e pour u n chasseur i n e x p é r i m e n t é tel que 
j e l ' é ta is en 1824, et que l ' é t a i t en 1537 le capi
taine Jean T a f u r , u n des off ic iers de l ' e x p é d i t i o n 
de Quesada. 

« Cette e x p é d i t i o n , q u i amena la d é c o u v e r t e 
et la c o n q u ê t e du plateau de Bogota , f u t e n v i 
r o n n é e de dangers de toute sorte, et, à plusieurs 
reprises, la famine m e n a ç a d'une des t ruc t ion 
c o m p l è t e la peti te t roupe , don t les f l è c h e s e m 
p o i s o n n é e s des sauvages avaient d é j à f o r t éc l a i r c i 
les rangs. Ce f u t à l 'une de ces é p o q u e s de d i 
sette que T a f u r f i t rencontre d ' u n t amanoi r : le 
voi r de l o i n dans la p l a i n e , galoper vers l u i , 
l ' a t te indre et le f rapper d 'un coup de lance, ce 
f u t l ' a f fa i re d 'un instant . Cependant, le bois de 
la lance s ' é t a n t r o m p u dans le choc, l ' a n i m a l , 
b l e s sé , au l i eu de songer à f u i r , se je ta sur la 
croupe du cheval dans laquelle i l e n f o n ç a ses 
ongles redoutables. P e r c é d ' u n second coup de 
lance par u n p i é t o n q u i é t a i t accouru à l 'aide du 
cavalier, le f o u r m i l i e r se laissa glisser en bas : 
mais ce f u t pour embrasser les deux jambes d u 
cheval, q u i ne p u t s'en d é b a r r a s s e r en r u a n t 
q u ' a p r è s que T a f u r eut pris le p a r t i de sauter à 
ter re . A ce m o m e n t m ê m e , les deux chasseurs 
c r u r e n t que l eu r pro ie a l la i t l eur é c h a p p e r . U n 
t r o i s i è m e coup de lance, pour tan t , a t t e ign i t l 'a
n i m a l et le j e ta sur le f l anc ; mais, j u squ ' au der
n ie r m o m e n t , i l con t inua à se d é f e n d r e . » 

C'est à peu p r è s là t o u t ce que nous connais

sons d u f o u r m i l i e r à c r i n i è r e . Nous ajouterons 
qu 'en marchant , i l t i en t sa t ê t e p e n c h é e , le m u 
seau touchan t le sol, et q u ' i l por te sa queue 
hor izonta lement , la c r i n i è r e r e l e v é e , ce q u i le 
f a i t p a r a î t r e plus hau t q u ' i l ne l'est r é e l l e m e n t . 

Des observateurs r é c e n t s on t t r o u v é dans son 
estomac de la ter re et de peti ts morceaux de 
bois, q u ' i l avale avec les f o u r m i s . On a v o u l u en 
conclure q u ' i l se nourr issa i t de m a t i è r e s v é g é 
ta les ; d'autres naturalistes disent q u ' i l n'avale 
ces substances que pour f ac i l i t e r sa digest ion. Ce 
q u i est cer ta in , c'est q u ' i l mange aussi des clo
portes, des scolopendres, des vers de peti te ta i l le . 
I l guet terai t longtemps les vers, et b ro ie ra i t avec 
ses ongles v igoureux les t roncs d'arbres morts , 
pour se les p rocure r . 

Chasse. — On chasse r a remen t le f o u r m i 
l i e r à c r i n i è r e . L e rencontre- t-on par hasard dans 
la campagne, quelques coups de b â t o n sur la t ê te 
suffisent pour le tuer . O n devra i t le p r o t é g e r p lu 
t ô t que de le d é t r u i r e ; i l est t r è s - u t i l e en dévo
r a n t les f o u r m i s et les t e rmi tes , e s p è c e s si nom
breuses dans certains cantons d u Paraguay, 
qu'elles y rendent toutfe cu l tu re imposs ib le . 

L e jaguar et le couguar sont, avec l ' homme, 
les seuls ennemis d u t amano i r . 

C a p t i v i t é . — « J 'a i eu, pendant longtemps , d i t 
encore Rengger, u n t amano i r q u i n ' é t a i t pas âgé 
d ' un an, lorsque j e le r e ç u s . On l 'avait pr is avec 
sa m è r e dans une m é t a i r i e , sur la r ive gauche du 
Nexay; ce l le-c i m o u r u t b i e n t ô t . Je l ' é leva i en l u i 
donnant d u la i t , des f o u r m i s et de la viande ha
c h é e . I l h u m a i t le l a i t ou y t r e m p a i t sa langue et 
la r e t i r a i t ensuite, en e n t r a î n a n t a insi quelques 
gouttes. I l chassait les f o u r m i s dans la cour et 
autour de la maison . Quand i l avait senti une 
f o u r m i l i è r e , i l la creusai t j u s q u ' à ce que beau
coup de f o u r m i s apparussent ; i l p r o m e n a i t alors 
sa langue sur elles, et en p rena i t a ins i des centai
nes à chaque fo is . D 'Azara c ro i t que l ' y u r u m i 
darde et re t i re sa langue deux fo is par seconde ; 
ce n ' é t a i t pas ce que faisait m o n cap t i f : i l ne lan
ça i t et ne ramenai t pas une fois par seconde sa 
langue. Les f o u r m i s restaient moins c o l l é e s à cet 
organe, comme l 'annoncent tous les auteurs, 
qu'elles ne s'y c ramponnaient avec leurs mandi 
bules, a ins i qu'elles le f o n t t o u j o u r s lorsqu'elles 
sont i r r i t é e s et qu'elles r encon t ren t u n corps 
é t r a n g e r . Les te rmi tes , par con t re , fa ib les et sans 
d é f e n s e , sont retenues par l ' e n d u i t visqueux. 
M o n y u r u m i ne mangeai t pas i n d i f f é r e m m e n t 
toute e s p è c e de f o u r m i s ; i l p r é f é r a i t celles q u i 
n 'avaient n i p iquants , n i fortes m a n d i b u l e s ; i l ne 
t oucha i t pas à une toute pet i te e s p è c e , q u i exhale 
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une odeur f é t i d e . Quant à la viande h a c h é e , dont 
je le nour r i s pendant quelque temps, i l f a l l u t 
d 'abord la l u i i n t r o d u i r e dans la bouche ; plus 
tard , i l la p r i t avec sa langue , comme i l prenai t 
les f o u r m i s . 

« L a m o i t i é de la j o u r n é e , et toute la n u i t , i l 
do rma i t , mais sans se chois i r , à cet effet, une 
place s p é c i a l e . I l se couchai t sur le f lanc , u n peu 
e n r o u l é sur l u i - m ê m e , la t ê t e entre les pattes de 
devant, les membres r a m a s s é s et recouverts avec 
sa queue ; l o r s q u ' i l ne d o r m a i t pas, i l r ô d a i t dans 
la cour, cherchant des f o u r m i s . A u commence
ment, i l e n f o n ç a i t t o u t le museau dans les fou r 
m i l i è r e s ; les insectes l u i couraient alors sur le 
nez, et i l savait à merve i l le les en fa i re t omber 
avec ses pattes de devant. 

« Quoique t r è s - j e u n e , m o n t amanoi r é t a i t 
t r è s - v i g o u r e u x . L o r s q u ' i l avait f l é c h i ses ongles, 
je ne pouvais les l u i é t e n d r e de fo rce . 

« I l m o n t r a i t plus d ' in te l l igence qu 'on n 'en 
rencontre d 'ordinaire chez les é d e n t é s . Sans re
c o n n a î t r e les personnes, i l s'en approchai t ce
pendant, les cherchai t , recevait leurs caresses 
avec plaisir , j o u a i t avec elles, g r i m p a i t volontiers 
dans leur sein. I l n ' é t a i t cependant pas o b é i s s a n t , 
n ' a r r iva i t pas à l ' appe l , q u o i q u ' i l l ' eû t compr is , 
ce qu ' i nd iqua i t le mouvement de la t ê t e . I l v i 
vai t en bons termes avec tous les an imaux do
mestiques ; se laissait m ê m e tourmen te r , sans se 
f â c h e r , par quelques oiseaux, par des pintades 
que j ' avais a p p r i v o i s é e s . Quand o n le ma l t r a i t a i t , 
i l g rognai t et cherchai t à se d é f e n d r e avec ses 
g r i f f e s . » 

Dans N ces derniers temps, on est parvenu à 
amener quelques tamanoirs vivants en A n g l e 
te r re et en Espagne, et à les garder pendant que l 
ques mois . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens, seuls, 
mangent la cha i r d u t a m a n o i r à c r i n i è r e et 
u t i l i s en t sa peau. Les paysans d u Paraguay croient 
que cel le-c i , mise sous les couvertures, est un 
excel lent p r é s e r v a t i f contre les maux de reins. 

LES TAMANDUAS — TAMADUA. 

Die Ameisenfresser, The Tamanduas. 

Caractères. — Les tamanduas ont une tête 
moins a l l o n g é e que les t a m a n o i r s ; u n pelage 
moins é p a i s et moins grossier ; une queue en 
par t ie nue et p r é h e n s i l e . L a f o r m e de leurs pieds 
est à p e u p r è s la m ê m e que celle des tamanoi rs . 

M œ u r s . — Leurs m œ u r s d i f f è r e n t . 

LE TAMANDUA TRIDACTYLE — TAMANDU A 
TRIDACTYLA. 

Der dreizehige Ameisenfresser ou Caguare, Tb* 
Tamandua. 

Cette espèce (fig. 121) est le caguare des Gua-
r à n a s , le fourmilier moyen o u à trois doigts (ou 
p l u t ô t à t rois ongles) des auteurs. Comme nous 
l 'apprend d 'Azara , le n o m de caguare s ignif ie « le 
puant de la f o r ê t , » et cette appel lat ion est f o n 
d é e . Les Espagnols n o m m e n t cet an ima l petit 
fourmilier, les Portugais tamadua. 

C a r a c t è r e s . — I l a au plus u n m è t r e de l o n g , 
sur lesquels l e corps p rend 66 cent, env i ron ; 
la queue a par c o n s é q u e n t 44 cent. ; sa hauteur 
est de 33 à 36 cent. I l a donc à peu p r è s la m o i 
t i é de la t a i l l e de l ' e s p è c e p r é c é d e n t e , à laquelle 
i l ne le c è d e pas pour la l a ideur ; mais sa t ê t e est 
moins a l l o n g é e , son museau moins p r o é m i n e n t ; 
i l a la m â c h o i r e s u p é r i e u r e plus longue que l ' i n 
f é r i e u r e ; les oreil les ovales et é c a r t é e s de la t ê t e ; 
le cou gros, le t r o n c large ; les ongles des pattes 
de devant r e c o u r b é s , c o m p r i m é s sur les c ô t é s , 
longs de 23 à 55 m i l l i m . ; ceux des pattes de 
d e r r i è r e p lus courts , moins r e c o u r b é s et é g a u x 
entre eux. L a queue est é p a i s s e , c y l i n d r i q u e , 
t r o n q u é e . Les muscles sont assez v igoureux pour 
en fa i re une queue prenante. Le corps est recou
ver t de poils roides et luisants, u n peu c r é p u s ; 
ceux de la t ê t e sont courts , les autres ont 8 cent. 
de long . A l 'angle s u p é r i e u r de l 'omoplate est 
une sorte de raie f o r m é e par des poils i n c l i n é s 
les uns en avant, les autres en a r r i è r e . L e pelage, 
sauf u n cercle n o i r au tour de l ' œ i l , est d ' un 
blanc j a u n â t r e à la t ê t e , à la nuque , au dos, à la 
p o i t r i n e , aux membres de devant à pa r t i r d u 
m i l i e u de l 'avant-bras, aux membres de der
r i è r e à pa r t i r d u genou ; une bande noire pa r t 
d u c o u , passe par-dessus l ' é p a u l e , longe les 
flancs en s ' é l a rg i s s an t rap idement , et recouvre 
c o m p l è t e m e n t les cuisses. L a pointe d u museau, 
les l èv re s , les p a u p i è r e s , la p lante des pieds, sont 
nues et noires , les oreil les et la queue sont c o u 
vertes de poi ls rares. 

Les jeunes an imaux sont d ' un blanc j a u n â t r e : 
ce n'est q u ' à l ' âge de deux ou t ro is ans qu ' i l s 
p rennent la l i v r é e de l ' adul te . 

L ' e s p è c e o f f r e d'assez grandes v a r i é t é s . On 
trouve des i nd iv idus chez lesquels i l n ' y a pas de 
cercle n o i r au tour de l ' œ i l ; d'autres chez les
quels le blanc j a u n â t r e est r e m p l a c é par d u gris 
ou d u r o u x j a u n â t r e ; d'autres q u i sont e n t i è r e 
men t j a u n â t r e s , etc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l 
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Fig. t21. Le Tamandua tridactyle. 

cu r i eux h a b i t e les m ê m e s c o n t r é e s que l e t ama
no i r à c r i n i è r e , et a r r ive jusqu 'au P é r o u . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — ÀU B r é s i l 
et au Paraguay, o n le t rouve par tou t dans les 
cantons solitaires, à la l i s i è r e des f o r ê t s , dans les 
buissons, et quelquefois m ê m e ju squ ' au v o i s i 
nage des hab i ta t ions . Ses habitudes ne sont pas 
exclusivement terrestres. Quoique ses mouve
ments soient lents comme ceux des paresseux, 
i l g r i m p e cependant sur les arbres avec assez 
d ' a g i l i t é . I l se sert cont inue l lement de sa queue 
prenante p o u r se ma in t en i r en é q u i l i b r e . Pour 
d o r m i r , i l se couche sur le vent re , s 'assujetti t 
avec sa queue, fléchit l a t ê t e sur la p o i t r i n e , et 
l a recouvre avec ses pattes de devant. Gomme le 
t amano i r , i l se n o u r r i t p r inc ipa l emen t de f o u r 
m i s , su r tou t de celles q u i v iven t sur les arbres. 
L e p r ince de W i e d n 'a r e n c o n t r é dans l 'estomac 
d u t amano i r que des termi tes , des f o u r m i s , des 
larves de ces insectes. On y t rouve é g a l e m e n t de 

la ter re , de peti ts morceaux de bois . I l p a r a î t q u ' i l 
mange aussi d u m i e l , ce q u i l u i a va lu dans quel
ques c o n t r é e s le n o m d'oso melero. Sa marche 
est u n peu p lus rapide que celle d u t amano i r ; 
mais , en somme, c'est u n a n i m a l paresseux et s tu-
p ide . I l f a i t t r è s - r a r e m e n t entendre sa vo ix . A u 
p r in t emps , la f eme l l e m e t bas u n pe t i t , et le 
por te long temps sur son dos. 

M . R o u l i n (1), pendant son s é j o u r en A m é r i q u e , 
ne p u t observer le t amandua ; mais à San M a r t i n , 
o ù cet a n i m a l est c o n n u , le c u r é l u i a p p r i t qu 'on 
le n o m m e Dominus vobiscum, à cause de l ' h a b i 
tude q u ' i l a d ' o u v r i r les bras c o m m e le f a i t le 
p r ê t r e , à l ' au t e l , au m o m e n t o ù i l p rononce ces 
paroles. C'est une a t t i tude de d é f e n s e , e t l ' a n i m a l 
la p r e n d , m ê m e quand i l est sur u n a rb re , en 

voyant approcher u n c h i e n ; seu lement alors i l 
se t i e n t d 'o rd ina i re par une de ses ma ins . 

(1) F. Roulin, Histoire naU et souvenirs de voyage. Pari», 
p. 250. 
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r q. 122. Le Cyclothure à deux doigts 

Usages e t p r o d u i t s . — L e tamandua, sur tou t 
lo r squ ' i l est i r r i t é , r é p a n d une fo r te odeur de 
musc, q u i p é n è t r e sa chair et la r end i m m a n 
geable pour u n E u r o p é e n . Les Indiens , par con
t re , et les n è g r e s s'en f o n t u n r é g a l , et dressent 
des trappes pour le prendre . Les chasseurs b r é 
siliens u t i l i sen t sa peau : i ls en f o n t des capu
chons pour les batteries de leurs fus i ls . 

LES CYCLOTHURES — CYCLOTHURUS 

Die Ameisenkletterer. 

Caractères. — Les cyclothures, qu'on a aussi 
g é n é r i q u e m e n t n o m m é s dionix, myrmidons, di-
dactyles, se d i s t inguent des autres m y r m é c o p h a 
g i d é s , par une t ê t e et une langue b ien plus 
courtes ; u n corps plus t r a p u ; une queue é p a i s s e 
à la base, d é n u d é e en dessous sur une grande 
é t e n d u e , p lus longue que le corps et prenante. 

Leurs pieds d i f f è r e n t par leur f o r m e de ceux des 
deux genres p r é c é d e n t s : ceux de devant sont 
seulement a r m é s de deux ongles ; ceux de der
r i è r e en on t quatre . 

L ' e s p è c e sur laquelle ce genre repose est pres
que exclusivement a rbor icole . 

LE CYCLOTHURE A DEUX DOIGTS — CYCLOTHURUS 
DIDJCTYLUS. 

Der zweizehige Ameisenkletterer, The little Ant-eater. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 122) est la 
plus peti te de la f a m i l l e . E l l e a la ta i l le de l ' é c u 
r e u i l , soit env i ron 40 cent. , sur lesquels 29 cent. 
appar t iennent à la queue, son pelage est soyeux, 
r o u x sur le dos, gris sous le ventre ; les poi ls sont 
d ' un gris b r u n à la racine , puis noirs et d ' un 
j aune b r u n à la poin te . On rencont re quelques 
variat ions de couleur . 

L a s t ructure in terne d i f f è r e no tab lement de 
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celle des tamanoirs et des tamanduas. Quoique 
d 'une f o r m e assez lourde , ce pet i t an ima l , par 

- la b e a u t é du pelage, p a r a î t u n ê t r e gracieux. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Son aire de 

dispersion est restreinte. On ne l'a r e n c o n t r é j u s 
q u ' i c i que dans le n o r d d u B r é s i l et au P é r o u , 
entre le 16° de la t i tude sud et le 6° de la t i tude 
n o r d . Dans les montagnes, i l ar r ive souvent j u s 
q u ' à une a l t i tude de 650 m è t r e s au-dessus d u 
niveau de la mer . I l est pa r tou t rare , et i l é c h a p p e 
fac i l ement aux regards d u chasseur, t an t à cause 
'de son habi ta t au m i l i e u des f o r ê t s les plus 
é p a i s s e s , que de sa fa ib le t a i l l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Comme les 
autres m y r m é c o p h a g i d é s , le cyc lo thure v i t so
l i t a i re : c'est t o u t au plus si, au m o m e n t d u r u t , le 
m â l e et la femelle vont ensemble. Ses habitudes 
sont nocturnes ; i l do r t pendant t o u t le j o u r entre 

les branches. Ses mouvements sont lents et ma l 
adro i t s ; cependant i l g r i m p e avec a g i l i t é , mais 
aussi avec prudence et t o u j o u r s en faisant usage 

de sa queue. 
U se n o u r r i t de f o u r m i s , de te rmi tes , p e u t - ê t r e 

aussi d'abeilles et d'autres pet i ts insectes qui 
v iven t sur les arbres. L o r s q u ' i l a pr i s une proie 
u n peu vo lumineuse , i l s'assied, d i t - o n , comme 
l ' é c u r e u i l , et la por te à sa bouche avec ses pattes 
de devant. 

Lo r squ ' on l 'a t taque, i l cherche à se d é f e n d r e ; 
mais i l est t r o p fa ib le p o u r pouvo i r r é s i s t e r au 
m o i n d r e ennemi ; i l succombe m ê m e sous les at
taques des h i b o u x de moyenne t a i l l e . 

On ne sait r i e n de sa r e p r o d u c t i o n . 
Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens mangent 

sa cha i r . 

L E S M A N I D É S — MANES 

Die Schuppenthiere. 

C a r a c t è r e s . — « Les m a n i d é s sont des f o u r 
mi l i e r s à éca i l l e s . » E n ces quelques mots, Giebel 
c a r a c t é r i s e le t r o i s i è m e groupe des fouisseurs. I l 
ne les regarde que comme u n genre de f o u r m i 
l iers , tandis que nous en faisons une f a m i l l e . A la 
v é r i t é les m a n i d é s ne sont que des m y r m é c o p h a 
g i d é s à é c a i l l e s , mais les d i f f é r e n c e s entre ces 
deux groupes sont ne t tement t r a n c h é e s : une 
grande par t ie de leur corps est recouvert d'appen
dices c o r n é s , d i s p o s é s comme les tui les d ' un t o i t , 
ou m i e u x comme les éca i l les d 'une pomme de p i n . 
Ces organes sont t r è s - c a r a c t é r i s t i q u e s , car on 
n'en t rouve de semblables chez aucun autre m a m 
m i f è r e . 

Les m a n i d é s ont encore pour c a r a c t è r e u n 
corps a l l o n g é ; une queue longue ; des jambes 
courtes, t e r m i n é e s par c i n q doigts a r m é s d 'on
gles fouisseurs t r è s - r o b u s t e s ; une t ê t e peti te ; u n 
museau conique , p o i n t u ; le m e n t o n , la face i n 
f é r i e u r e d u corps et la face in te rne des jambes 
seuls d é g a r n i s d ' é ca i l l é s ; celles-ci sont r h o m -
b o ï d a l e s ; une de leurs pointes p é n è t r e dans la 
peau ; leurs bords sont t ranchants , durs et so
lides ; elles peuvent ê t r e p o u s s é e s de cô t é et d 'au
t re , ê t r e l evées ou a b a i s s é e s . Lorsque l ' an ima l se 
rou le en boule , ces éca i l l e s se s o u l è v e n t ; l eu r 
poin te et leurs bords tranchants f o r m e n t saill ie de 
chaque c ô t é et const i tuent u n puissant moyen de 
d é f e n s e . Pendant la marche , i l peut aussi les h é 
risser. En t r e les éca i l l e s et aux parties nues se 

t rouvent des poils minces ; ceux d u ventre tom
bent souvent c o m p l è t e m e n t . L e museau est dé
ga rn i d ' é c a i l l é s et recouver t d 'une peau cornée . 

La s t ruc ture in te rne a de grands rapports avec 
celle des m y r m é c o p h a g i d é s , mais p r é s e n t e ce
pendant quelques p a r t i c u l a r i t é s remarquables. 
Les m â c h o i r e s sont d é g a r n i e s de dents. I l y a de 
quatorze à d ix -neu f v e r t è b r e s dorsales, cinq 
lombaires , t ro i s s a c r é e s , et de v ingt -quat re à qua
rante-six caudales. Les c ô t e s sont larges ; leurs 
cartilages s'ossifient presque c o m p l è t e m e n t avec 
l ' âge . L e s t e r n u m est large. Les os malaires sont 
t r è s - f o r t s , et les os d u carpe on t une grande soli
d i t é . U n muscle peaucier, t r è s - l a r g e , descendant 
des deux c ô t é s de la colonne v e r t é b r a l e , comme 
chez le h é r i s s o n , pe rmet à l ' an ima l de se rouler 
en boule . L a langue est longue et protract i le . 
Des glandes salivaires, ex t raord ina i rement déve
l o p p é e s , q u i a r r iven t presque j u s q u ' a u s ternum, 
s é c r è t e n t le l i qu ide v isqueux q u i la couvre . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les m a n i d é s 
sont propres à l ' A f r i q u e centra le , au sud de l 'A
sie, et à quelques î l e s de l ' a r ch ipe l I n d i e n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I ls habitent 
les steppes et les f o r ê t s , les plaines et les monta
gnes. I ls v iven t solitaires dans des t rous qu ' i l s se 
creusent e u x - m ê m e s , y restent c a c h é s t o u t l e j o u r 
et n 'en sortent que la n u i t . Dans le K o r d o f h a n , 
j e vis de n o m b r e u x t rous de l ' e s p è c e d é d i é e à 
T e m m i n c k , e s p è c e b ien connue des Arabes sous 
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le n o m (YAbu-khirfa. Une seule fo is , cependant, j e 
pus m 'en p rocu re r u n i n d i v i d u . L a p l u p a r t de ces 
trous é t a i e n t i n h a b i t é s . I l est donc probable que, 
comme les f o u r m i l i e r s et les tatous, les m a n i d é s 
se creusent u n t r o u au lever d u j o u r , s'ils t rouvent 
t rop long de regagner leur c o m m u n e demeure. 
Comme on a p u l 'observer sur des an imaux cap
t i fs , i ls d o r m e n t t ou t le j o u r , l a t ê t e c a c h é e sous 
la queue. A la t o m b é e de la n u i t , i ls se r é v e i l 
lent et se met ten t en q u ê t e de n o u r r i t u r e ; l eur 
marche est lente ; celle d u manis Temminckii est 
toute p a r t i c u l i è r e . I l marche sur ses pattes de 
d e r r i è r e , son corps é t a n t presque ho r i zon t a l , sa 
tê te penchant à t e r re , ses pattes de devant pen
dant de f a ç o n à ce que les ongles touchent pres
que le sol, et sa queue servant de po in t d 'appui . 
Notre f i gu re 125 le r e p r é s e n t e dans cette a t t i tude ; 
elle a é t é d e s s i n é e par m o n a m i H e u g l i n , q u i a 
eu longtemps u n de ces an imaux en c a p t i v i t é . 
Souvent m ê m e ce manis ne se sert pas de sa 
queue ; i l l a por te é t e n d u e ou m ê m e r e l e v é e en 
l ' a i r ; par fo is , i l se dresse pour regarder t o u t a u 
t o u r de l u i . 

Tous les mouvements des m a n i d é s sont lents ; 
c'est au plus s'ils peuvent fa i re quelques bonds 
rap ides , mais maladro i t s . Cependant, i ls sont 
capables de g r imper . Tennan t a o b s e r v é cela 
chez le pango l in des Malais , ou cabalaya, comme 
on le n o m m e à Ceylan. « J'avais tou jour s c r u , 
d i t - i l , le pango l in incapable de g r i m p e r aux 
arbres. Mais j e me suis conva incu du con t ra i re . 
J 'ai v u u n de ces an imaux , que j ' ava is en cap t i 
v i t é , g r i m p e r sur les arbres avec adresse, au 
moyen de ses ongles et de sa queue, avec lesquels 
i l se c r a m p o n n a i t à l ' a rbre . » U n autre i n d i v i d u 
qu'observa B u r t , cherchai t t ou jou r s à g r imper 
aux parois ; et d'autres voyageurs m ' o n t a s s u r é 
que les m a n i d é s se servaient des éca i l l e s u n peu 
h é r i s s é e s de leur queue p o u r se ma in ten i r sur 
les arbres. 

Jamais on n'a entendu la vo ix des m a n i d é s : 
c'est à peine s'ils produisent une sorte de ronf le 
m e n t . L e u r vue et l eur o u ï e paraissent t r è s - f a i 
bles ; l 'odorat m ê m e , q u i cependant les guide 
dans leurs chasses, semble t r è s - peu d é v e 
l o p p é . 

On ne sait r i e n de cer ta in au su je t de l eu r re 
p r o d u c t i o n . L a femel le n 'a q u ' u n pe t i t par por
t é e , q u i n a î t couvert d ' é c a i l l é s molles , celles d u 

.museau é t a n t peu d é v e l o p p é e s , et q u i mesure 
33 cent, de l o n g . 

C a p t i v i t é . — Avec de bons soins, les m a n i d é s 
supportent la c a p t i v i t é . On les n o u r r i t assez f a c i 
lement de l a i t , de p a i n , m ê m e de graines ; les i n 

sectes cependant restent l e u r n o u r r i t u r e p r é f é r é e . 
Usages e t p r o d u i t s . — Les i n d i g è n e s m a n 

gent leur chai r , qu ' i l s t rouven t de bon g o û t . Us 
f o n t de leurs éca i l l e s divers ornements . 

LES PANGOLINS - MANIS, 

Die Schuppenthiere, The Manis. 

Les caractères de ce genre étant les mêmes 
que ceux de la f a m i l l e à laquel le i l sert de 
type, nous nous abstiendrons de les r é p é t e r i c i , 
pour ne nous occuper que de l ' é t u d e de quelques 
e s p è c e s don t nous sommes à m ê m e de donner 
les dessins. 

LE PANGOLIN TÉTRADACTYLE — MANIS 
TETRADACTYLA. 

Das langschwanzige Schuppenthier, The Phatagin. 

Caractères.—Le pangolin tétradactyle (fig. 123) 
ou à longue queue, comme on l 'a aussi n o m m é , a 
u n peu plus de 1 m è t r e de l ong , mais la queue 
compte pour 66 cent. ; sa hauteur , au garrot , est 
de 14 cent. Chez les jeunes an imaux , la queue 
est re la t ivement plus longue, car elle a plus du 
double de la longueur d u corps; elle ne p a r a î t 
d i m i n u e r que plus t a r d , à mesure que le corps 
augmente. Celui-ci est presque cy l i nd r ique , peu 
é p a i s , f o r t emen t a l l o n g é , s ' a t t é n u a n t insensible
men t d u c ô t é de la t ê t e et d u c ô t é de la queue. 
L e museau est sai l lant ; la m â c h o i r e s u p é r i e u r e 
d é p a s s e l ' i n f é r i e u r e ; la fente buccale est peti te ; 
les yeux sont petits et myopes ; les oreilles à 
peine visibles, le pav i l lon n ' é t a n t r e p r é s e n t é que 
par u n l é g e r r ep l i c u t a n é . I l a les pattes courtes, 
lourdes, presque d ' é g a l e l ongueur ; les doigts 
peu mobiles ; les ongles des pattes de devant 
plus for ts que ceux des pattes de d e r r i è r e ; la 
plante des .pieds épa i s se , calleuse, nue , r e l e v é e 
aux pattes de d e r r i è r e , comme chez les chats, de 
f a ç o n que les ongles touchent à peine le sol . L a 
queue est large, u n peu aplatie, et va en s 'amin-
cissant de la racine vers le bou t . 

Les éca i l l e s recouvrent toute la par t ie s u p é 
r ieure et l a t é r a l e d u corps ; pa r tou t o ù elles f o n t 
d é f a u t , des soies roides les remplacent ; l a face 
et la gorge sont presque nues. Toutes les éca i l l e s 
sont solides et t ranchantes. Celles du m i l i e u d u 
dos sont les plus fortes . Celles de la t ê t e , des 
flancs, des pattes, de l ' e x t r é m i t é de la queue, 
d u sac rum, f o r m e n t onze r a n g é e s longi tud ina les , 
sans m é l a n g e de soies. Elles sont s i l l o n n é e s de 
pl is assez longs et peu profonds , q u i rayonnent à 
p a r t i r de la racine. Celles d u dos sont plates; 
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celles des cô t é s de la queue ressemblent à des 
tu i les creuses ; aux flancs, elles sont en f e r de 
lance. Deux éca i l l e s p lus grandes se t rouven t 
d e r r i è r e les é p a u l e s . D 'o rd ina i re , la r a n g é e m é 
diane s u p é r i e u r e comprend neuf éca i l l e s à la 
t ê t e , quatorze au t ronc , et de v ing t -deux à v ing t -
quatre à la queue. Leu r couleur est le b r u n 
f o n c é , à reflets r o u x ; le b r u n f o n c é occupant le 
centre des éca i l l e s , dont les bords sont j a u n â 
tres. Les soies sont noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pango l in 
t é t r a d a c t y l e se t rouve dans les f o r ê t s de la G u i n é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est à Des-
marchais que nous devons t ou t ce que l ' on sait 
re la t ivement au genre de vie de cet an ima l , que 
les n è g r e s n o m m e n t quoggelo. « D u cou au bou t 
de la queue, d i t - i l , i l est recouvert d ' é c a i l l é s , 
q u i ressemblent aux feui l les d ' u n a r t i chau t , si 
ce n vest qu'elles sont plus pointues . Elles sont 
i m b r i q u é e s l 'une sur l ' au t r e , sont é p a i s s e s et 
assez fortes p o u r p r o t é g e r l ' an ima l contre les 
griffes e t les dents de ses ennemis. 

« Son museau peu t é i r e c o m p a r é à u n bec de 
canard ; i l r en fe rme une langue t r è s - l o n g u e , vis. 
queuse, q u ' i l enfonce dans les f o u r m i l i è r e s ou 
place sur le c h e m i n des f o u r m i s . Celles-ci accou-
r e n t , a t t i r é e s p a r l ' o d e u r , e t y d e m e u r e n t a t t a c h é e s . 
Lorsque sa langue en est couver te , l ' an ima l la re
t i r e b rusquement . I l n'est pas m é c h a n t , n'atta
que personne, ne demande q u ' à v i v r e ; v i t heu
reux et content , là o ù i l t rouve des f o u r m i s . 

« Le l é o p a r d le poursu i t sans cesse; i l l 'a bien 
vi te a t te int , car sa course n'est pas rapide. Cepen
dant , i l é c h a p p e presque t o u j o u r s ; i l n'a pas 
d'armes p o u r l u t t e r contre son t e r r ib l e adver
saire; mais i l se rou le en boule , r a m è n e sa queue 
sous le ventre, et h é r i s s e toutes les pointes de ses 
éca i l l e s . L e carnassier le tourne et le re tourne de 
tous c ô t é s , se blesse aux é c a i l l e s , et finit par qui t 
ter la par t ie . 

« Ens ' en rou lan t , les pangol ins ne prennent pas, 
c o m m e le h é r i s s o n , une f igu re globuleuse et 
u n i f o r m e ; leur corps en se cont rac tan t se me t en 
pe lo ton , mais l eu r grosse queue reste apparente 



L E P A N G O L I N P E N T A D A G T Y L E . 2 8 ! 

Fig. 124. Le Pangolin pentadactyle. 

et f o r m e une e s p è c e de cercle. Cette part ie e x t é 
r i eure , par laquelle on c ro i ra i t que l ' an ima l peut 
ê t r e saisi, se d é f e n d d ' e l l e - m ê m e , car elle est 
m i e u x a r m é e encore que le reste. 

Usages e t p r o d u i t s . — « Les n è g r e s , d i t en 
core Desmarchais, tuen t ce pango l in à coups de 
b â t o n , le d é p o u i l l e n t , vendent sa peau aux blancs, 
et mangent sa chair . Cel le-c i , blanche et tendre, 
est u n mets d é l i c a t et excellent, p a r a î t - i l . Je suis 
p o r t é à l ' admet t re , s ' i l est v r a i , comme on le d i t , 
que l ' e s p è c e se n o u r r i t exclusivement de f o u r m i s . » 
M . R o u l i n a joute que les Indiens supposent de 
grandes vertus m é d i c a l e s à plusieurs des parties 
d u pangol in , et que la chai r q u i , en effet , est 
tendre et b lanche, conserve cependant une odeur 
m u s q u é e q u i l a r e n d r é p u g n a n t e aux E u r o p é e n s . 

LE PANGOLIN PENTADACTYLE — MANIS 
PENTEDACTYLA. 

Das kunschwâmige Schuppenthier, The Bajjerkeit 
ou Short-tailed Manis. 

Le pangolin pentadactyle (fig. 124), à courte 
queue ou à queue large, est c o n n u depuis long
temps. É l i e n , selon quelques auteurs, aura i t eu 
en vue cette e s p è c e , l o r s q u ' i l d i t q u ' i l y a dans 
les Indes u n a n i m a l q u i semble u n crocodi le ter
restre ; q u ' i l a la t a i l l e d 'un c h i e n maltais ; que 
sa peau est couverte d 'une carapace te l l ement 
é p a i s s e , qu 'e l le peut servir de l ime et mord re 

l ' a i r a in et le f e r ; que les Indiens le n o m m e n t 
phattagen. Ce n o m est encore e m p l o y é a u j o u r 
d ' h u i dans cette c o n t r é e . I l n 'y aura i t donc pas à 
douter que c'est b ien d u pangol in d 'Asie que 
l 'ancien natural is te a v o u l u par ler , b ien que 
B u f f o n donne le n o m de phattagé au pango l i n 
d ' A f r i q u e . A u Bengale on le n o m m e badjarkit 
ou bajjerkeit,, c ' e s t - à - d i r e ver des pierres, car, 
d i t - o n , i l a tou jour s dans son estomac une p o i 
g n é e de pierres ou p l u t ô t parce que ses éca i l l e s 
on t la d u r e t é de la p ie r re . 

C a r a c t è r e s . — Ce pangol in se dis t ingue de 
ses c o n g é n è r e s (le pangol in de T e m m i n c k 
e x c e p t é ) , par sa ta i l l e et par ses éca i l l e s dispo
sées sur onze ou treize r a n g é e s , t r è s - l a r g e s sur 
le dos et la queue. Celle-ci est aussi grosse à sa 
racine que le t ronc . U n m â l e adulte a t t e in t une 
longueur de 1 m , 30 et plus , sur laquel le 55 c e n t , 
envi ron appar t iennent au corps. Les éca i l l e s on t 
à l eu r e x t r é m i t é une largeur double de leur 
l o n g u e u r ; elles sont t r i angula i res , r e c o u r b é e s 
u n peu en dehors à l eu r po in te , lisses dans leur 
m o i t i é t e rmina le , m a r q u é e s de onze o u treize 
sillons l ong i t ud inaux . La r a n g é e m é d i a n e est 
f o r m é e sur la t ê t e par onze é c a i l l e s , sur le dos et 
la queue par seize. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e pangol in 
pentadactyle habite le sud d u con t inen t asiatique 
et les î les de Ceylan, de Sumat ra et de Formose. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e * — NOUS ne sa

l i — 435 
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Fig. 125. Le Pangolin de Temminck. 

vous presque r i en des m œ u r s de cet an imal . D'a
p r è s B u r t , i l ne se nou r r i r a i t que de f o u r m i s ; 
mais i l p o u r r a i t rester deux mois sans prendre 
de n o u r r i t u r e ; les ind iv idus que l ' on re t ient cap
tifs sont t r è s - a g i t é s , r ô d e n t la n u i t , peuvent se 
mouvoi r rapidement , et se laissent prendre par 
la queue sans chercher à r é s i s t e r , etc. 

Tennant ne consacre que quelques mots à 
celte e s p è c e : « L e seul é d e n t é , d i t - i l , q u i habite 
Ceylan, est le pangol in pentadactyle, que les 
Cingalais appellent caballaya, les Malais pango
lin ou p l u t ô t peng goling. I ls expr imen t par ce 
n o m la p r o p r i é t é qu 'a l ' an ima l de se rou le r en 
boule, la t ê t e r a m a s s é e cont re l a po i t r i ne cou
verte de sa queue, et de se met t re ainsi à l ' a b r i 
de toute attaque. On le t rouve dans des trous de 
p lus de 2 m è t r e s de p ro fondeur , c r e u s é s dans u n 
sol sec. I l v i t l à avec sa femel le et y é lève chaque 
a n n é e deux ou t rois petits. J 'ai eu deux de ces 
an imaux vivants. L e p remie r venait des environs 
de K a n d y ; i l avait env i ron 66 c e n t i m è t r e s 
de l o n g ; c ' é t a i t une c r é a t u r e t r è s - p l a i s a n t e . 
A p r è s avoir r ô d é dans la maison, c h a s s é des 
f o u r m i s , i l cherchai t à a t t i re r m o n a t tent ion en 
g r i m p a n t sur mes genoux, et en s'y c ramponnant 
avec sa queue prenante. L e second avait é t é pr is 
dans u n j u n g l e , aux environs de C h i l l a w ; i l 
avait une ta i l l e double , mais i l é t a i t moins 
a g r é a b l e . Tous deux prenaient t r è s - a d r o i t e m e n t 
les f o u r m i s au moyen de leur langue visqueuse. 
T o u t le j o u r , i ls restaient t r a n q u i l l e s ; i ls n 'en 
é t a i e n t que plus actifs pendant l a n u i t . 

« Les Chinois et les Indiens regardent le pan

gol in comme u n poisson. Dans les Indes, le 
peuple le n o m m e dschungli-matsch, c ' e s t - à -d i r e 
poisson des jung le s . Dans u n t r a i t é d'histoire 
na ture l le chinoise , i l est d i t : « Le ling-le ou 
« carpe des coll ines est a insi n o m m é parce qu ' i l 
« a l 'aspect d 'une carpe, et q u ' i l v i t sur la terre, 
« dans les cavernes et les crevasses des collines; 
« d'autres le n o m m e n t lung-le ou carpe-dragon. 
« parce que ses éca i l l e s ressemblent à celles du 
« d ragon . » 

Usages e t p r o d u i t s . — On t rouve souvent le 
pango l in entre les mains des Chinois , q u i le 
regardent c o m m e u n a n i m a l t r è s - c u r i e u x . I ls se 
servent de sa peau p o u r fa i re des cuirasses, et 
pou r ga rn i r leurs boucl ie rs . 

LE PANGOLIN DE TEMMINCK — MANIS 
TEMMINCKII. 

Pas Temmincksche Schuppenthier. 

Caractères. —Cette espèce-(/?<7. 125), que A. 
S m i t h (1), le p remie r , a d é c r i t e , ressemble beau
coup à celle de l ' I nde . Sa queue a à peu p r è s la 
longueur d u corps ; elle ne s ' aminc i t que vers son 
e x t r é m i t é , q u i est t r o n q u é e et b rusquement ar
rond ie . L e t r o n c est l a rge ; la t ê t e cour te , épa isse 
et couverte d ' é c a i l l é s ovales. Les é c a i l l e s d u dos 
f o r m e n t de onze à treize r a n g é e s ; celles de la face 
s u p é r i e u r e de la queue en f o r m e n t c i n q ; celles 
de la face i n f é r i e u r e , deux ; elles sont t r è s - g r a n 
des, m a r q u é e s de s i l lons l o n g i t u d i n a u x t r è s - f i n s 

(1) A. Smith, Illustrations ofthe zoology of South Afriea. 
London, 1840. 
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à l eur rac ine , lisses à l eu r e x t r é m i t é . Elles sont 
d ' un b r u n j aune p â l e , plus claires à l eu r e x t r é 
m i t é , et b o r d é e s d ' u n f i l e t j aune . Les parties 
nues sont d ' u n b r u n f o n c é . L e bou t d u museau 
est no i r ; les yeux sont d ' u n b r u n r o u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e pangol in 
de T e m m i n c k habi te l ' A f r i q u e , depuis la Ca-
f re r ie j u s q u ' à l ' é q u a t e u r . On l 'a m ê m e rencon
t r é dans le Sennaar. S m i t h le d é c o u v r i t aux 
environs de La t taka , s tat ion la p lus au n o r d de 
la miss ion anglaise au Cap. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce pango
l i n , que les i n d i g è n e s n o m m e n t Abu-Khirfa ou 
p è r e des é c o r c e s , t rouve dans les steppes de l ' A 
f r i q u e la sol i tude q u ' i l recherche et les termites 
dont i l se n o u r r i t . Les nomades ne le chassent 
pas, aussi est-il d i f f i c i l e de se le p rocure r . On 
nous apporta u n m â l e adulte q u ' u n T u r c avait 
t u é au m o m e n t où i l sortai t de son t e r r i e r . S tu 
p é f a i t par cette appar i t ion inat tendue, l 'Osmanl i 
n 'eut r i e n de plus p r e s s é que d'assener u n for 
midable coup de sabre sur la t ê t e du monstre , 
mais sans effet ; i l n 'avait e n t a m é que le t iers de 

l ' é p a i s s e u r d 'une éca i l l e . U n des Arabes q u i l'ac
compagnai t le tua d ' u n seul coup de b â t o n sur 
la t ê t e , et le suspendit c o m m e u n t r o p h é e à la 
selle de son m a î t r e , q u i se fit u n p la is i r de nous 

en fa i re cadeau. 
Plus t a rd , j e vis u n i n d i v i d u vivant chez u n 

marchand de K h a r t h o u m , q u i le nourr issai t de 
l a i t et de pa in blanc. I l é t a i t aussi inof fens i f que 
ses c o n g é n è r e s ; on pouvai t en fa i re ce q u ' o n 
voulai t . L e j o u r , i l se couchai t e n r o u l é sur l u i -
m ê m e dans u n coin ; i l en sortai t la n u i t ; p l o n 
geait plusieurs fois sa langue dans le l a i t et p re 
na i t ensuite le pa in . 

Le pangol in qu 'avai t H e u g l i n mangeait aussi 
des grains de dunah . I l é t a i t t r è s - p r o p r e . Avan t 
de se vider i l creusait u n t r o u , c o m m e les chats, 
et recouvrai t ensuite ses e x c r é m e n t s de te r re . I l 
t ranspi ra i t c o n s i d é r a b l e m e n t par la f o r t e chaleur , 
et exhalait une odeur d é s a g r é a b l e . Les poux et les 
puces le t ou rmen ta i en t beaucoup. I l ne p o u 
vait at teindre ces parasites incommodes , et f a i 
sait les efforts les plus cu r i eux pour s'en d é b a r 
rasser. 

L E S M O N O T R E M E S — MONOTREMATA. 

Die Kloaken ou Gabelthiere. 

L e dern ier ordre des é d e n t é s r en fe rme les plus 
singuliers de tous les ê t r e s . Les naturalistes on t 
longuement d i s p u t é pour savoir o ù les placer, et 
leurs discussions ne sont pas encore t e r m i n é e s . 
On ne c ro i t p lus , i l est v ra i , qu ' i ls doivent f o r m e r 
une classe à par t ; mais , main tenant encore, on 
range les m o n o t r è m e s t a n t ô t avec les marsu
piaux, t a n t ô t avec les é d e n t é s . D u reste, i ls 
r é u n i s s e n t en eux les c a r a c t è r e s les plus t r a n c h é s 
et les plus o p p o s é s ^ d e ces deux groupes ; b ien 
plus , i ls f o r m e n t en quelque sorte t r ans i t ion 
entre les m a m m i f è r e s , les poissons et les rep
t i les . I l n'est donc pas é t o n n a n t qu ' i ls aient t o u 
jours exc i t é l ' i n t é r ê t des zoologistes. Ils r e p r é 
sentent l 'Aust ra l ie dans ce qu 'e l le a de s ingul ie r 
et d ' i n d é p e n d a n t . L a d é c o u v e r t e de l ' A m é r i q u e a 
c o n s i d é r a b l e m e n t é l a r g i le cadre de la zoologie, 
mais j amais les naturalistes n ' on t é t é embar
rassés pour en ranger les an imaux s y s t é m a t i q u e 
ment , leurs fo rmes ne s ' é l o i g n a n t pas de celles 
des an imaux de l ' ancien con t inen t . I l n 'en est 
pas de m ê m e p o u r l ' A u s t r a l i e . Les marsupiaux 
nous en on t d é j à f o u r n i u n exemple , et i ls ne sont 
pas les ê t r e s les plus é t r a n g e s de ces c o n t r é e s . 
« P a r m i les an imaux extraordinaires , d i t Gio' e! 

les m o n o t r è m e s sont les plus s ingul iers ; toutes 
les i r r é g u l a r i t é s que nous avons vues chez les 
é d e n t é s , nous les retrouvons chez eux à u n b ien 
plus haut d e g r é . » 

Les m o n o t r è m e s sont des m a m m i f è r e s ; le 
f a i t est cer ta in , mais i l a f a l l u des a n n é e s avant 
qu ' on e û t cette cer t i tude . On est r e s t é longtemps 
sans c o n n a î t r e les glandes mammai re s , et l ' on 
admet ta i t comme vraie la fable qu 'avai t i n 
v e n t é e celui q u i d é c o u v r i t ces a n i m a u x . Mecke l , 
le premier , en 1824, v i t les mamelles de l ' o r n i -
t ho rhynque , et en p u b l i a la descr ip t ion (1). 
A v a n t l u i on regardai t ces organes c o m m e des 
glandes muqueuses. L e m a m e l o n , en effet , man
que chez les m o n o t r è m e s . Les glandes s i t u é e s le 
long des flancs de la femel le on t de nombreux 
canaux e x c r é t e u r s , q u i s 'ouvrent à la surface de 
la peau, et q u i sont en par t ie recouverts par les 
poi ls . Chez beaucoup de m a m m i f è r e s , les m â l e s 
on t des glandes analogues et s i t u é e s à la m ê m e 
i é g i o n ; aussi les anatomistes m é c o n n u r e n t ces 
organes jusqu ' au m o m e n t o ù Meckel et Baer 
m o n t r è r e n t , le p remie r , que ces glandes f o n t 

(1) Meckel, Ornithorhynchi paradoxi descriptio anato-
ica. Leipzig, 1826. 
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d é f a u t chez l ' o r n i t h o r h y n q u e m â l e , et le second, 
que les mamelles de la baleine sont construites 
sur le m ê m e type. Plus t a r d , en 1832, Owen re
prenant l ' é t u d e des mamelles chez les m o n o 
t r è m e s , t rouva que chacune d'elles é t a i t pourvue 
de cent v ing t ouvertures env i ron . I l v i t qu'elles 
s é c r é t a i e n t r é e l l e m e n t d u la i t , et t rouva de ce 
la i t c o a g u l é dans l 'estomac des jeunes an imaux . 
I l a r r iva ainsi à ranger les m o n o t r è m e s dans la 
p r e m i è r e classe de m a m m i f è r e s . 

Lorsqu 'on je t te u n s imple coup d ' œ i l sur u n 
o r n i t h o r h y n q u e ou sur u n é c h i d n é , on se de
mande na ture l lement à quel le classe i l appar
t i e n t ; i l ne f au t donc pas s ' é t o n n e r , que les 
p r e m i è r e s peaux i m p o r t é e s en Angle te r re aient 
é t é a t t r i b u é e s à l ' imag ina t ion d ' u n char la tan . 
On voyai t là une peau de taupe, avec u n bec de 
canard, et l ' on f u t ob l igé de s 'habituer, presque 
avec r é p u g n a n c e , à l ' i dée que pare i l an ima l fa
bu leux pouvai t exister. L ' é c h i d n é , d é c o u v e r t 
plus t a rd , en 1824, causa moins d ' é t o n n e m e n t : on 
connaissait d é j à l ' o rn i t ho rhynque , et l ' on t rouva 
fac i lement chez l u i ce que l ' on avait c h e r c h é si 
p é n i b l e m e n t chez ce lu i -c i . 

Les m o n o t r è m e s n 'on t des m a m m i f è r e s que la 
peau : l ' o rn i thorhynque le pelage, l ' é c h i d n é les 
piquants ; i ls s'en dis t inguent essentiellement par 
tous les autres c a r a c t è r e s . U n bec, c o r n é comme 
ce lu i d u canard, remplace chez eux la bouche, 
et les organes g é n i t o - u r i n a i r e s d é b o u c h e n t dans 
u n cloaque. Nous retrouvons cette disposi
t i o n chez les oiseaux, mais i ls s ' é l o i g n e n t c o m 
p l è t e m e n t de ceux-ci par leurs formes et par le 
squelette. Le bec c o r n é , le cloaque, la clavicule 

double se t rouven t aussi chez les tor tues , et leur 
c a r a c t è r e d 'animaux de t r ans i t ion n 'en est que 
plus é v i d e n t . I l s se rapprochent des marsupiaux 
par la c o n f o r m a t i o n des os d u bassin, et, comme 
eux, i ls met ten t bas des embryons ; mais i ls n 'ont 
pas de bourse marsupia le et ne por t en t point 
leurs petits avec eux. L e u r organisa t ion s'op
pose donc à ce q u ' o n les range p a r m i les mar
supiaux. I l ne reste par c o n s é q u e n t q u ' à les ran
ger p a r m i les é d e n t é s , don t i ls se rapprochent 
par l'absence de dents. 

C a r a c t è r e s . — L e s m o n o t r è m e s sont de petits 
m a m m i f è r e s , à corps r a m a s s é , u n peu apla t i , à 
jambes courtes , à m â c h o i r e s p r o l o n g é e s en bec, 
recouvertes d 'une m e m b r a n e s è c h e ; leurs yeux 
sont peti ts ; leur queue est ap la t i e ; leurs pattes, 
t o u r n é e s en dehors, on t c i n q doigts , longs, munis 
d'ongles f o r t s ; chez le m â l e , le t a lon est pourvu 
d ' un é p e r o n c o r n é , q u i c o m m u n i q u e avec une 
glande p a r t i c u l i è r e . Les orei l les n 'on t pas de 
p a v i l l o n . Les dents p r o p r e m e n t dites manquent 
c o m p l è t e m e n t ; elles sont r e m p l a c é e s par des 
lamelles c o r n é e s , que suppor tent les m â c h o i r e s . 

I l y a de 16 à 17 v e r t è b r e s dorsales, 2 à 3 lom
baires, de 13 à 2 0 caudales. L a c lavicule est dou
ble. Les os de l 'avant-bras et les f é m u r s sont t rès -
d é v e l o p p é s . Les glandes salivaires sont moins 
grandes que celles des f o u r m i l i e r s . L'estomac est 
s imple ; le c œ c u m t r è s - c o u r t . 

On n'a j u s q u ' i c i t r o u v é aucun a n i m a l fossile 
q u i se r a p p r o c h â t des m o n o t r è m e s . 

Cet ordre se compose de deux fami l les r e p r é 
s e n t é e s chacune par un genre un ique . 

L E S E C H 1 D J N I D E S — E C H I D N M . 

Die Ameisenigel. 

C a r a c t è r e s . — Les é c h i d n i d é s sont c a r a c t é r i 
sés par une queue rud imen ta i r e ; le corps cou
ver t de p iquants en dessus; les ongles l i b r e s ; les 
m â c h o i r e s lisses. 

L e genre suivant compose seul cette f a m i l l e . 

LES ÉCHIDNÉS — ECHIDNA. 

Die Ameisenigel. 

Caractères. — Les échidnés ont le corps 
l o u r d , r a m a s s é , u n peu a p l a t i ; le cou cour t , 
passant insensiblement d 'un c ô t é au t ronc , de 
l ' aut re à la t ê t e , q u i est ronde, a l l o n g é e , relat ive
ment pet i te , et brusquement t e r m i n é e par un 

rostre m ince , a l l o n g é , c y l i n d r i q u e , assez large 
à sa naissance, s 'amincissant insensiblement et 
se t e r m i n a n t par une pointe obtuse, o ù se trouve 
u n or i f i ce buccal t r è s - p e t i t et é t r o i t . L a m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e d é p a s s e u n peu l ' i n f é r i e u r e . P r è s de 
son e x t r é m i t é s 'ouvrent les narines, q u i sont 
petites et ovales. L a peau nue q u i r e v ê t cette 
par t ie d u bec est tendre et u n peu m o b i l e . Les 
yeux sont pet i t s , e n f o n c é s , l a t é r a u x et mun i s 
d 'une membrane c l ignotan te c o m m e ceux des 
oiseaux. I l n 'y a pas trace de pav i l lon de l ' o re i l l e . 
Le c o n d u i t a u d i t i f externe, c a c h é sous les p i 
quants, s'ouvre à la par t ie p o s t é r i e u r e de l a t ê t e . 
\\ est t r è s - l a r g e , mais son ouver tu re est r é d u i t e 
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Fig. 12C. L'Échidné épineux. 
n > i . 

à une fente ayant la f o r m e d'une S, recouverte 
par un r e p l i c u t a n é que l ' an imal sou l ève quand 
i l é c o u t e , et q u ' i l peut f e rmer c o m p l è t e m e n t . 
Les membres sont courts , fo r t s , é p a i s , d ' é g a l e 
longueur . Les jambes de d e r r i è r e sont fo r t ement 
r e c o u r b é e s en dehors et en a r r i è r e ; celles de 
devant sont droites. Toutes o n t c i n q doigts, peu 
mobi les , e m p r i s o n n é s par la peau j u s q u ' à la 
naissance des ongles, q u i sont propres à f o u i r , 
par c o n s é q u e n t t r è s - l o n g s et t r è s - f o r t s , sur tout 
ceux des pieds de devant. Chez le m â l e , les 
pattes de d e r r i è r e por ten t a u ta lon u n é p e r o n 
c o r n é , de 1 cent, de l o n g , , à peu p r è s , f o r t , 
p o i n t u , p e r c é d ' u n t r o u , et c o m m u n i q u a n t avec 
une glande p a r t i c u l i è r e , à peu p r è s d u volume 
d 'un pois ; é p e r o n que l ' o n c o n s i d è r e comme 
l ' a rme d é f e n s i v e pr inc ipa le de l ' a n i m a l , et que 
l ' on a c o m p a r é , à t o r t , à l a dent venimeuse des 
serpents. L a queue est rud imen ta i r e , é p a i s s e , 
t r o n q u é e d u bout et reconnaissable seulement à 
la f o r m e de ses p iquants . L a langue, recouverte 
à sa racine de petites v e r r u c o s i t é s é p i n e u s e s , 
pointues, d i r i g é e s en a r r i è r e , peut sa i l l i r de 6 à 
8cent , hors des m â c h o i r e s ; des glandes salivaires 
volumineuses la recouvren t d ' u n endu i t v isqueux, 
q u i sert à l ' an ima l à saisir et à re ten i r sa n o u r r i 
t u r e ; le palais por te sept r a n g é e s transversales de 
petites é c a i l l e s c o r n é e s , dures, pointues, d i r i g é e s 
en a r r i è r e , correspondant aux papilles de la 
langue et r e m p l a ç a n t les dents. Les glandes m a m 
maires on t env i ron six cents condui ts e x c r é t e u r s . 

Quelques naturalistes ont c r u r e c o n n a î t r e deux 
e s p è c e s d ' é c h i d n é s ; mais d'autres conservent des 
doutes à cet é g a r d et n 'admet tent comme b ien 
authent ique que la suivante. 

L'ÉCHIDNÉ ÉPINEUX — ECHIDNA HYSTRIX. 

Der stachelige Ameisenigel, The porcupine Ant-eater 
ou Echina. 

Le nom de fourmilier hérisson que les premiers 
observateurs ont d o n n é à cet a n i m a l [fig. 126) 
su f f i r a i t pou r le c a r a c t é r i s e r . Les i n d i g è n e s l 'ap
pel lent nikobéjau,janouimbine et cogéra / l e s colons 
E u r o p é e n s le n o m m e n t s implement hérisson. 

C a r a c t è r e s . — L 'adul te a 50 cent, envi ron de 
l o n g , et 16 de h a u t ; sa queue a au plus 14 m i l 
l i m . Les deux sexes ne d i f f è r e n t l ' u n de l 'autre 
que par la p r é s e n c e de l ' é p e r o n : le m â l e seul en 
est p o u r v u . Les jeunes se d is t inguent par leurs 
piquants plus courts . Les , piquants recouvrent 
toute la part ie s u p é r i e u r e d u corps, à pa r t i r de 
l ' occ ipu t . I ls sont t r è s - é p a i s , à peu p r è s d ' éga l e 
longueur j u squ ' aux fesses; là ils s ' é c a r t e n t et 
f o r m e n t deux faisceaux, entre lesquels se t rouve 
la queue. Ceux d u dos sont un peu plus courts 
que ceux des c ô t é s ; ceux-c i ont en moyenne 
6 cent, de l ong , c e u x - l à de 3 à 6 cent . I ls sont 
e n t o u r é s , à la racine, de poils courts , d ' envi ron 
15 m i l l i m . de long , et q u ' o n ne peut vo i r qu 'en 
é c a r t a n t les p iquants . Ces poils r e v ê t e n t seuls la 
t ê t e , les membres et le ventre : i ls sont roides, 
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soyeux, et d 'un b r u n f o n c é . Les piquants sont 
d 'un blanc j a u n â t r e à pointe no i re . L a pup i l l e 
est no i re , l ' i r i s b leu , la langue d 'un rouge v i f . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' é c h i d n é 
é p i n e u x habite le cont inent austral ien, tandis 
que son c o n g é n è r e , l ' é c h i d n é soyeux, e s p è c e non 
encore admise par tous les naturalistes, ne se 
t rouvera i t qu 'en Tasmanie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l habi te les 
montagnes plus que la p la ine , de p r é f é r e n c e les 
f o r ê t s s è c h e s , où i l se creuse des terriers entre les 
racines des arbres, et arr ive j u s q u ' à une a l t i tude 
de 1,00*0 m è t r e s au-dessus du niveau de la mer . 

I l reste c a c h é pendant t ou t le j o u r , et r ô d e la 
n u i t pour chercher sa nou r r i t u r e . I l marche t rès -
lentement , en baissant la t ê t e jusqu 'au sol. Lo r s 
q u ' i l creuse, ce q u ' i l f a i t à merve i l le , ses m o u 
vements sont vifs ; i l t ravai l le s i m u l t a n é m e n t de 
ses quatre pattes, et d i s p a r a î t dans la terre en u n 
instant. On ne peut l 'apercevoir fac i lement dans 
l ' o b s c u r i t é , à cause de sa couleur , q u i est celle d u 
sol. I l examine chaque fente , chaque t r o u ; d è s 
q u ' i l y flaire u n a l iment , i l se m e t a u s s i t ô t à 
l ' œ u v r e pour l 'agrandir . Sa n o u r r i t u r e consiste 
en vers et en insectes, sur tout en f o u r m i s et en 
termites . I l les cherche avec le bou t de son 
museau, q u i est t r è s - s e n s i b l e , et p a r a î t ê t r e u n 
organe de tact , p l u t ô t que d 'o l fac t ion . Pour 
s 'emparer des insectes dont i l se n o u r r i t , i l é t e n d 
sa langue comme les f o u r m i l i e r s et la re t i re 
brusquement lorsqu'el le est couverte de f o u r 
m i s ; comme eux aussi i l avale beaucoup de 
sable et de petits f ragments de bois secs. On en 
t rouve tou jou r s dans son estomac. 

Lorsqu 'on surprend un é c h i d n é , i l se roule aus
s i tô t en boule , et i l devient alors d i f f i c i l e de le 
•prendre, tan t ses piquants sont a c é r é s . L e mieux 
est, dans ces circonstances, de chercher à le sai
sir par les pattes de d e r r i è r e sans s ' i n q u i é t e r de 
tous ses mouvements . S ' i l a pu parvenir à se 
creuser u n t r o u seulement de quelques c e n t i m è 
tres de p ro fondeur , on a beaucoup de peine à 
s'en emparer : comme les tatous, i l se c r a m 
ponne avec ses fortes gr i f fes , appuie ses p i 
quants contre les parois d u t r o u , de m a n i è r e à 
faire presque corps avec elles. I l se cramponne 
de m ê m e à t o u t autre ob je t . « On m'appor ta , d i t 
Bennet t , u n é c h i d n é ; j e le mis dans m a b o î t e à 
herbor isa t ion pour pouvo i r m i e u x le t rans
por ter . Mais , en a r r ivan t à la maison, j e vis q u ' i l 
a d h é r a i t au f o n d de la b o î t e , c o m m e u n escargot 
à une p ier re . On ne voyai t q u ' u n tas de piquants , 
tel lement a c é r é s q u ' o n ne pouvai t les toucher 
sans se blesser. I l é t a i t impossible de le d é t a 

cher ; i l f a l l u t i n t r o d u i r e len tement une spatule 
sous son corps, puis le soulever de fo rce . Lors
qu 'on t i en t u n de ces an imaux dans la m a i n , i l 
est par fa i tement inof fens i f . » 

Les i n d i g è n e s c ro i en t que le m â l e blesse ses 
ennemis avec son é p e r o n , et verse dans la plaie 
u n l i qu ide v e n i m e u x ; toutes les observations ont 
d é m o n t r é que ce n ' é t a i t là qu 'une fab le . L ' é c h i d n é 
m â l e ne se sert n u l l e m e n t de son é p e r o n comme 
d'une arme ; i l ne cherche m ê m e jamais à rés i s 
ter. Tl se d é f e n d , c o m m e le h é r i s s o n , en se rou
lan t en boule , o u , s ' i l en a le temps, en s'enfon-
çar t t sous te r re . Cependant, i l devient souvent 
la proie d u t h y l a ç i n e , q u i le d é v o r e avec tous ses 
piquants . 

L ' é c h i d n é l o r s q u ' i l est t r è s - i n q u i e t , f a i t enten
dre u n l é g e r grognement . De tous ses sens les plus 
d é v e l o p p é s sont l ' o u ï e et la vue ; les autres sont 
obtus. Quant à son in te l l igence , c'est à peine si 
l ' on peut en parler . 

On ne sait à peu p r è s r i e n de sa reproduct ion. 
L a femel le me t bas p lus ieurs peti ts en d é c e m b r e , 
e t les al lai te pendant long temps . 

I l est t r è s - p r o b a b l e que l ' é c h i d n é est sujet à 
une sorte de sommei l h i v e r n a l . T o u j o u r s est-il 
qu 'on ne le vo i t que t r è s - r a r e m e n t pendant les 
mois de s é c h e r e s s e . L e f r o i d p a r a î t i n f lue r beau
coup sur l u i . Quand la t e m p é r a t u r e baisse, 
m ê m e l é g è r e m e n t , i l t ombe dans une e spèce de 
l é t h a r g i e . 

C a p t i v i t é . — Garnot , et p lus t a r d Quoy et 
Ga imard , nous o n t d o n n é des d é t a i l s sur la vie 
de l ' é c h i d n é en c a p t i v i t é . Les derniers r e ç u r e n t 
u n m â l e v ivan t à H o b a r t t o w n . I l paraissait i n 
sensible et s tup ide ; i l restai t c o u c h é t o u t le jour , 
la t ê t e entre les pattes, les piquants hér i s sés , 
sans ê t r e cependant r o u l é en boule , et i l recher
chai t l ' o b s c u r i t é . Les effor ts q u ' i l faisait pour 
sor t i r de sa cage t é m o i g n a i e n t de son amour 
pour la l i b e r t é . Si on le me t t a i t au-dessus d'une 
caisse pleine de t e r re , i l ne me t t a i t pas deux 
minutes à s 'enfoncer e n t i è r e m e n t sous le sol, et 
se servait à cet effet de ses pattes et de son mu
seau. Plus t a rd , i l c o m m e n ç a à l é c h e r la nour
r i t u r e q u ' o n l u i donnai t , et finit par manger une 
patee l i q u i d e , fa i te avec de l 'eau, de la far ine et 
d u sucre. I l m o u r u t par suite d ' u n ba in trop 
p r o l o n g é . 

Garnot acheta u n é c h i d n é à Port -Jackson, d 'un 
h o m m e q u i l u i d i t l ' avo i r n o u r r i pendant deux 
j o u r s d 'a l iments v é g é t a u x de tou te sorte, et q u i 
l u i assura qu ' en l i b e r t é , i l mangea i t des sou
r i s , etc. D ' - ^ r è s ces d o n n é e s , Garno t en fe rma 
son an ima l àns une caisse avec de l a t e r re , et 
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l u i donna des l é g u m e s , de la soupe, de la viande 
f r a î c h e , des mouches , mais i l ne toucha à aucun 
de ces al iments : i l lappai t seulement l 'eau avec 
av id i t é , et v é c u t a insi pendant t ro is mois , jus
q u ' à ce qu 'on f û t a r r i v é à M a u r i c e . L à , on l u i 
donna des f o u r m i s et des vers de terre ; i l refusa 
é g a l e m e n t de les manger : par contre, i l semblai t 
aimer le l a i t de coco. On e s p é r a i t pouvo i r l 'ame
ner en Europe , quand on le t rouva m o r t , t rois 
jours avant le d é p a r t . 

Cet an imal d o r m a i t env i ron v i n g t heures sur 
vingt-quatre; le reste du temps, i l r ô d a i t . Ren
contra i t - i l u n obstacle, i l cherchai t à l ' é c a r t e r , 
et ne se d é t o u r n a i t que l o r s q u ' i l é t a i t b ien con
vaincu de l ' i nu t i l i t é de ses ef for ts . Dans la cham
bre, i l s ' é ta i t choisi u n co in p o u r y d é p o s e r ses 
ordures ; u n autre co in sombre, o c c u p é par une 
caisse, l u i servait de l i e u de repos. I l paraissait 
souvent s'imposer certaines l imi tes , et c o u r i r çà 
et l à , sans jamais les d é p a s s e r . I l marcha i t la t ê t e 
b a i s s é e , et quoique sa marche p a r û t p é n i b l e et 
t r a î n a n t e , i l pa rcoura i t de 12 à 14 m è t r e s par 
minu te . Son nez d u r et mob i l e paraissait l u i ser
v i r de guide. Pour é c o u t e r , i l ouvrai t les oreilles, 
comme le fon t les h iboux . I l é t a i t sauvage et d é 
l ica t . I l a imai t à ê t r e c a r e s s é , é t a i t t r è s - c r a i n t i f , 
se r o u l a i t en boule , comme u n h é r i s s o n , au 
moindre b r u i t ; i l agissait ainsi chaque fois qu 'on 
posait le pied à terre p r è s de l u i , et ce n ' é t a i t que 
longtemps a p r è s , quand le b r u i t avait to ta lement 
ce s sé , q u ' i l c o m m e n ç a i t à s 'allonger. 

U n j o u r , i l ne se promena pas ; Garnot le re

t i r a de son co in et le secoua. 11 r emua i t si peu 
qu 'on aura i t d i t q u ' i l a l la i t m o u r i r . Garnot le 
m i t au solei l , l u i f r o t t a le ventre avec u n l inge 
chaud, et b i e n t ô t i l se r e m i t et r e p r i t son an 
cienne g a i e t é . Plus t a rd , i l resta quaran te -hu i t , 
puis soixante-douze et en f in quatre-vingts heures 
sans bouger ; mais on ne t r oub l a plus son som
m e i l . Quand on le r é v e i l l a i t , les choses se pas
saient comme nous l'avons d i t : i l n ' é t a i t pa r f a i 
tement ac t i f que quand son r éve i l é t a i t spon
t a n é . Souvent, i l r ô d a i t pendant la n u i t , mais si 
silencieusement qu 'on ne s'en serait pas a p e r ç u , 
s ' i l n ' é t a i t venu se f ro t t e r aux jambes . 

Les jeunes é c h i d n é s sont faciles à é l eve r avec 
d u la i t ; lo rsqu ' i l s sont plus grands, que leurs 
piquants commencen t à pousser, i ls r é c l a m e n t 
une n o u r r i t u r e plus substantielle. I l f a u t les lais
ser de temps à autre al ler j u s q u ' à une f o u r m i 
l i è r e , ou l eu r donner d u blanc d'oeuf c o a g u l é , 
en t r è s -pe t i t s morceaux, a d d i t i o n n é de q u a n 
t i t é suffisante de sable. Us se t rouven t t r è s - b i e n 
de cette n o u r r i t u r e . 

I l est probable que nous arr iverons à v o i r cet 
an ima l v ivant en Europe , les m a m m i f è r e s à som
m e i l h ive rna l supportant sur tou t les longs 
voyages. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Aust ra l iens r ô 
tissent l ' é c h i d n é dans sa peau, c o m m e les B o h é 
miens le h é r i s s o n , et le mangent ; les E u r o p é e n s 
e u x - m ê m e s assurent que, p r é p a r é de cette fa
ç o n , c'est u n mets excellent . C'est l à toute l ' u t i 
l i té dont peut ê t r e l ' é c h i d n é . 

L E S O R N I T H O R H Y N C H I D É S — ORNITHORHYNCHI. 

Die Schnabelthiere. 

C a r a c t è r e s . — L a d e u x i è m e f a m i l l e des mono
t r è m e s se dist ingue par des c a r a c t è r e s b ien t r a n 
c h é s . Les o r n i t h o r h y n c h i d é s n 'on t po in t de p i 
quants ; leur queue est large et d é p r i m é e ; leurs 
pieds de devant sont p a l m é s j u s q u ' à l ' e x t r é m i t é 
des ongles. 

Cette f a m i l l e n'a pour r e p r é s e n t a n t , comme la 
p r é c é d e n t e , qu 'un seul genre. 

LES ORNITHORHYNQUES 
ORNITHORH YNCHUS. 

Die Schnabelthiere. 

Caractères. — Les ornithorhynques ont le 
corps ap la t i , assez semblable à celui des castors 
et des l ou t r e s ; les jambes t r è s - c o u r t e s , t e r m i n é e s 

par c i n q doigts r é u n i s dans une membrane pa l 
m a i r e ; les pattes de devant t r è s - f o r t e s , t r è s - m u s -
culeuses, propres à nager et à f o u i r , la m e m 
brane q u i r é u n i t les doigts , et q u i d é p a s s e les 
ongles, é t a n t t r è s - f l e x i b l e , t r è s - e x t e n s i b l e et pou
vant se repl ier en a r r i è r e quand l ' an ima l creuse ; 
les pattes p o s t é r i e u r e s r e c o u r b é e s en a r r i è r e et 
en dehors c o m m e celles des phoques, à p a l m u r e 
plus é t r o i t e que celle des pieds de devant et ne 
d é p a s s a n t pas la racine des ongles, q u i sont 
longs et aigus. Chez les i nd iv idus v i eux , la face 
i n f é r i e u r e des pieds est nue ou p a r s e m é e de quel
ques poils grossiers ; chez les jeunes, elle estvelue. 

L e u r t ê t e a une c o n f o r m a t i o n p a r t i c u l i è r e . 
El le est pet i te , aplatie, t e r m i n é e par un large 
bec de canard, à l ' e x t r é m i t é d u q u e l s 'ouvrent 
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les narines. L a membrane c o r n é e q u i recouvre 
les deux maxi l la i res se prolonge en a r r i è r e en 
f o r m a n t une sorte de boucl ie r , q u i entoure la 
base du bec. Chaque m â c h o i r e por te quatre dents 
c o r n é e s ; à la m â c h o i r e s u p é r i e u r e : la p r e m i è r e , 
en avant, est longue , m ince , a i g u ë ; la d e r n i è r e 
est large et plate en f o r m e de mola i r e . Les yeux 
sont petits et s i t u é s à la part ie s u p é r i e u r e de la 
t ê t e . P r è s de l eu r angle externe s'ouvre le con
d u i t aud i t i f , m u n i d'une opercule. L a langue est 
charnue, recouverte de v e r r u c o s i t é s c o r n é e s et 
porte à sa par t ie p o s t é r i e u r e u n renf lement q u i 
f e rme c o m p l è t e m e n t l ' a r r i è r e - b o u c h e . 

Ce bec est ainsi u n v é r i t a b l e filtre comme ce
l u i des canards. I l permet à l ' an imal de tamiser 
l 'eau, de s é p a r e r les parcelles a l imentaires , de 
les met t re dans des abajoues qu i s ' é t e n d e n t sur 
les deux cô t é s de la t ê t e et dans lesquelles i l d é 
pose ce q u ' i l t rouve en plongeant . 

Le m â l e a de plus que la femel le u n apparei l 
pa r t i cu l i e r q u i se compose d'une glande, d 'un 
canal e x c r é t e u r et d 'un ,ergot {fig. 127 et 128). -

L a glande est s i t u é e sous le peaucier, à la face 
externe d u f é m u r ; elle est grande, t r i angu la i re , 
convexe en dessus, concave en dessous, lisse, 
c o m p o s é e de plusieurs lobes, et r e v ê t u e d 'une 
membrane mince , mais f e r m e ; elle o f f re une 
couleur b rune . I l en n a î t u n pe t i t canal à parois 
é p a i s s e s , d 'abord assez large, q u i descend der
r i è r e la cuisse et la j a m b e , en se r é t r é c i s s a n t , 
pour se t e r m i n e r dans u a pe t i t sac s i t u é dans 
l 'excavat ion du p ied . Cette poche, de 4 à 5 m i l 
l i m è t r e s de d i a m è t r e , est u n r é s e r v o i r dans lequel 
s 'accumule le p r o d u i t s é c r é t é . De sa par t ie 

oiifice

Patte P°Stérieure droite vue en dessous : - a, ergot. — 6, son 
(*v) a, glande. — b, son canal. — c, réservoir. — d, ereot — « 

eitremite du canal, sortie de l'ergot. ' ' 

moyenne par t u n autre canal t r è s - p e t i t et m e m 
braneux, q u i c o m m u n i q u e avec l 'organe d ' ino
cu la t ion . 

Ce lu i - c i n'est autre chose que l ' é p e r o n ou er
got de l ' an ima l (fig. 127). Cet ergot , a t t a c h é au 
tarse, est gros, conique , p o i n t u et c a n a l i c u l é . 
I l se compose d'une lame de substance c o r n é e , 
et d 'un os de m ê m e f o r m e , p l a c é dans cette der
n i è r e (Van der H œ v e n ) . Son o r i f i c e p a r a î t vers 
le sommet , sur la face convexe. I l est pe t i t et 
ovale (B la inv i l l e , MeckelJ. 

Le p r o d u i t s é c r é t é par l a g lande, d ' a p r è s Van 
der H œ v e n , n 'exerce aucune ac t ion funeste sur 
les hommes . Su ivant J . Ver reaux , l ' e rgot de 
YOrnithorhyngue aura i t s implement pour usage 
de f ac i l i t e r l ' accouplement . 

Quelques naturalistes on t c r u à l 'existence de 
plusieurs e s p è c e s d ' o rn i tho rhynques , mais ces 
p r é t e n d u e s e s p è c e s n 'on t p u r é s i s t e r à u n exa
men m i n u t i e u x , et l ' o n s'accorde a u j o u r d ' h u i à 
n 'en r e c o n n a î t r e qu 'une seule. 

L'ORNITHORHYNQUE PARADOXAL 
ORNITHORHYNCHUS PARADOXVS. 

Das auslraliche Schnabelthier, The Buck-bill ou 
Mullingong. 

L'ornithorhynque paradoxal, le plus extraor
dinai re de tous les m a m m i f è r e s vivants , a long
temps o c c u p é et profanes et naturalistes. Son 
por t , ses m œ u r s paraissaient si s i n g u l i è r e s , que 
Bennet t fit t o u t e x p r è s le voyage d 'Aus t ra l ie pour 
l 'observer. J u s q u e - l à , ce que l ' o n en disai t man
qua i t de p r é c i s i o n . Ses m œ u r s , su r tou t , é t a i en t 
à peine connues; l 'observat ion n'est naturel le
m e n t pas le f a i t des colons australiens. On savait 
que l ' o r n i t h o r h y n q u e v iva i t dans l 'eau, que les 
i n d i g è n e s le chassaient avec ardeur , le man
geaient avec p la is i r . « Les Aus t ra l i ens , d i t u n des 
premiers observateurs, sont assis aux bords des r i 
v i è r e s , a r m é s de peti ts javelots , et at tendent j u s 
q u ' à ce q u ' u n de ces an imaux se m o n t r e . Puis ils 
l u i lancent leurs t ra i t s et le t u e n t a ins i . Souvent 
u n i n d i g è n e restera une heure e n t i è r e à l ' a f fû t 
avant de lancer son jave lo t : j ama i s i l ne manque 
son but. » 

A ces quelques d o n n é e s , s 'a joutaient des 
fables, n é e s pour la p lupa r t des r é c i t s des i n d i 
g è n e s . On disai t que l ' o r n i t h o r h y n q u e pondai t 
des œ u f s et les couvai t à la f a ç o n des oies ; on 
pa r l a i t des p r o p r i é t é s venimeuses de son é p e r o n , 
mais sans pouvo i r c i ter d 'exemple. Auss i le na
tura l i s te anglais v o u l u t - i l vo i r les choses par 



L ' O R N I T H O R H Y N Q U E P A R A D O X A L . 289 

Fig. r29. L'ornithorhynque paradoxal. 

l u i - m ê m e . 11 fit u n p remie r voyage en 1832, 
u n second en 1838, et p u b l i a le r é s u l t a t de ses 
observations d 'abord dans u n j o u r n a l anglais, 
puis , en 1860, i l les exposa avec d é t a i l (1). 
C'est l à que l ' o n peut t rouver les mei l leurs r e n 
seignements sur les m œ u r s de l ' o r n i t h o r h y n 
que ; aussi le prendrons-nous pour gu ide . 

L ' o r n i t h o r h y n q u e paradoxal por te d i f f é r e n t s 
noms dans sa patr ie . Les colons le n o m m e n t 
taupe d'eau, par suite de sa fa ib le ressemblance 
avec la taupe; les i n d i g è n e s l 'appel lent malian-
gong, tambreet, tohumbuck, mufflengong. Son 
n o m varie probablement suivant les l o c a l i t é s . 

C a r a c t è r e s . — L ' o r n i t h o r h y n q u e paradoxal 
est plus pe t i t que le f o u r m i l i e r ; i l a de 50 à 
55 cent, d é long , sur lesquels 14 cent, appar t i en
nent à l a queue. L e m â l e est plus g rand que la 
f emel le . I l est recouver t de soies é p a i s s e s , gros-

(1)G. Bennett, Gatheringsof aNaturalist,in Australasia. 
London, 1860. 

OKEUM. 

s i è r e s , d ' u n b r u n f o n c é , à reflets blanc d 'argent . 
Au-dessous est u n duvet t r è s - m o u , gr is , sem
blable au duvet d u phoque et de la lou t re de 
mer . Les poils de la gorge, de la po i t r ine et du 
ventre sont plus fins et soyeux ; i ls sont cour ts , 
mais mous et é p a i s . Les soies sont dures, larges, 
en fe r de lance, et i n c l i n é e s r e la t ivement aux 
poi ls duveteux. Ce pelage convient parfai tement ; 
aux deux genres de vie de l ' o r n i t h o r h y n q u e . 
Les longs poi ls , m ê m e i n c l i n é s d'avant en ar
r i è r e , le g ê n e r a i e n t l o r s q u ' i l creuse le sol, l ' e m 
p é c h e r a i e n t n o t a m m e n t de marche r à reculons 
dans son te r r i e r , tandis que c o m p r i m é s comme 
ils le sont, minces à la racine , larges d u bout , 
ils peuvent se courber en tous sens ; et en m ê m e 
temps, comme ils sont t r è s - é p a i s , i l s e m p ê c h e n t 
l 'eau de p é n é t r e r . Les soies sont rousses ou 
d 'un b r u n f o n c é au dos, au v e n t r e ; d 'un r o u x 
r o s é ou couleur de r o u i l l e aux flancs, au cou , à la 
par t ie p o s t é r i e u r e d u ventre . Une pet i te tache 
de m ê m e couleur existe au-dessous de l 'angle in-

: : " - I I — 136 
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terne de l ' œ i l , et les oreil les sont aussi faible
men t b o r d é e s de roux de r o u i l l e . Le dos est t an 
t ô t plus clair , t a n t ô t plus f o n c é , ce q u i a f a i t 
c ro i re à l 'existence de plusieurs e s p è c e s . Les 
pattes sont d 'un b r u n roux . L a base d u bec est 
d ' un gris no i r pâ l e en dessus et en dessous, avec 
des points plus clairs t r è s - n o m b r e u x ; l ' e x t r é m i t é 
de la mand ibu le s u p é r i e u r e est cou leur de cha i r 
o u roux p â l e ; celle de l a mandibu le i n f é r i e u r e 
est blanche ou t a c h e t é e . I l en est de m ê m e d u 
bouc l ie r q u i entoure la base du bec. 

Les jeunes an imaux se d i s t inguen t par les 
beaux poils f ins , a r g e n t é s , de la face i n f é r i e u r e de 
la queue et des membres . Par le f ro t t emen t , ces 
poils tombent , et on ne les re t rouve plus chez 
les ind iv idus â g é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re de dis
persion de cet an imal est restreinte. On ne le 
t rouve que sur la c ô t e orientale de la Nouvel le-Hol
lande, dans les r i v i è r e s etles eaux t ranqui l les de la 
Nouvelle-Galles d u Sud et de l ' i n t é r i e u r des terres .11 
est c o m m u n p r è s de Nepean, Newcastle, Campbel l 
et Macquar ie , sur les bords de la r i v i è r e des Pois
sons et d u W o l l u n d i l l y . I l n'est pas rare dans les 
plaines de Ba thurs t -Goulborn , aux bords de l 'Yas 
ou M o r u m b i d g e n ; i l p a r a î t manquer dans .le 
n o r d , le sud et l 'ouest de l 'Aus t r a l i e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' o r n i t h o 
rhynque paradoxal habi te de p r é f é r e n c e les 
bords des fleuves o ù l 'eau est t r a n q u i l l e , o ù 
poussent de nombreuses plantes aquatiques, et 
qu 'ombragent des arbres tou f fus . C'est là q u ' i l 
é t a b l i t sa demeure. Le p remie r t e r r i e r que v i t 
Bennett é t a i t sur une r ive e s c a r p é e , au m i l i e u 
des herbes, t ou t a u p r è s d u niveau de l 'eau. U n 
couloi r s inueux, de 6 m è t r e s de l o n g , aboutis
sait à u n vaste d o n j o n ; tous deux é t a i e n t t a p i s s é s 
de plantes aquatiques d e s s é c h é e s . Ord ina i rement , 
chaque t e r r i e r a deux ouvertures, l 'une au-des
sus, l 'autre au-dessous d u niveau de l ' e au ; celle-
c i peut m ê m e en ê t r e é l o i g n é e de p r è s de 2 m è 
tres. Les couloirs se d i r igen t ob l iquemen t en 
montan t , de telle sorte que le d o n j o n soit au-
dessus d u niveau des fortes crues. L ' a n i m a l p a r a î t 
se guider d ' a p r è s cela, et suivant que l 'eau est plus 
ou moins haute, i l donne à ses couloi rs une é t e n 
due de 6 à 12 et m ê m e 17 m è t r e s . On vo i t pen
dant toutes les saisons les orn i thorhynques dans 
les eaux de l 'A ustralie ; i ls sont cependant plus 
abondants au p r in temps et en automne, de sorte 
que l ' on pour ra i t se demander s'ils n 'on t pas u n 
sommei l h ive rna l . Leurs habitudes sontnocturnes, 
tou te fo i s , i ls qu i t t en t par instants l eur re t ra i te 
pendant le j o u r , pour chercher leur n o u r r i t u r e . 

> Quand l 'eau est t r è s - c l a i r e , on peut les suivre de 
l 'œ i l , t a n t ô t p longean t , t a n t ô t reparaissant à la 
surface. Mais i ls sont rares dans u n pare i l m i 
l ieu ; l eu r i n s t i n c t semble l eu r d i re qu ' i l s n ' y se
ra ien t p o i n t en s û r e t é . Quand on se t i en t bien 
t r a n q u i l l e , et dans u n end ro i t convenable, on ne 
tarde pas à v o i r une pet i te t ê t e a p p a r a î t r e et 
glisser r ap idement à la surface de l 'eau. L'essen
t i e l pou r observer l ' o r n i t h o r h y n q u e , est donc de 
rester i m m o b i l e ; le p lus l é g e r mouvemen t n ' é 
chappe pas à son œ i l p e r ç a n t , le mo ind re b ru i t 
f rappe son ore i l l e , et une fois q u ' i l a é t é e f f r ayé , 
i l ne se m o n t r e p lus . L o r s q u ' o n p rend ces p r é 
cautions, on peut le vo i r longtemps j o u e r devant 
soi . Rarement i l reste p lus d 'une o u de deux 
minu tes à la surface, i l p longe p o u r r e p a r a î t r e à 
quelque distance. Comme Benne t t l 'a obse rvé 
sur des o rn i t ho rhynques capt i fs , i l se t i en t de 
p r é f é r e n c e p r è s d u b o r d , sur la vase, et cherche 
sa n o u r r i t u r e entre les racines et les feuilles. I l 
nage à merve i l l e , en r emon tan t aussi b ien qu'en 
descendant le courant . Dans le p remie r cas, i l 
f a i t quelques e f fo r t s ; dans le second, i l se laisse 
al ler à la d é r i v e . I l se n o u r r i t p r inc ipa lement de 
mollusques et de petits insectes aquat iques; i l en 
r e m p l i t ses abajoues, pu is , sa chasse finie, i l les 
mange t r a n q u i l l e m e n t . 

« Par u n beau soir d ' é t é , raconte Bennett , je 
m 'approcha i d 'une pet i te r i v i è r e ; connaissant 
les habitudes nocturnes des o rn i tho rhynques , 
j ' e s p é r a i s b i en en vo i r u n . L e f u s i l à l ' é p a u l e , je 
restai t r anqu i l l e sur la r i v e . J ' a p e r ç u s b ien tô t , 
a s s e z p r è s , u n corps no i r , et une t ê t e q u i s 'élevait 
u n peu au-dessus de la surface de l 'eau. I m m o 
bi le , p o u r ne pas ef f rayer l ' a n i m a l , j e l 'observai 
et chercha i à suivre ses mouvements . I l faut se 
ten i r p r ê t à t i r e r au m o m e n t o ù l ' o rn i t ho rhynque 
plonge, et l u i envoyer la charge l o r s q u ' i l r e p a r a î t 
à l a surface. I l f a u t su r tou t l ' a t te indre à la t ê t e , 
car le p l o m b ne p é n è t r e pas f a c i l e m e n t à travers 
ses poils é p a i s . J 'en ai v u , q u i avaient le c r â n e f ra 
c a s s é , tandis que la peau é t a i t à peine e n t a m é e . 

« L e p remie r j o u r , j e r e n t r a i b redou i l l e , le 
l endemain , la r i v i è r e avait é t é g o n f l é e par les 
p lu ies ; j e ne vis de toute la m a t i n é e q u ' u n seul 
o r n i t h o r h y n q u e ; mais i l é t a i t t r o p sur ses gardes 
pour qu 'on p û t le tuer . Je fu s p lus heureux à 
m o n r e t o u r , dans l ' a p r è s - m i d i . J 'en t i r a i un 
q u i f u t gravement a t t e i n t , i l plongea auss i tô t , 
reparu t peu a p r è s , p o u r replonger encore, mais 
t ou jou r s p o u r quelques instants seulement , et en 
s ' e f f o r ç a n t de gagner la r i v e ; i l ne se mouva i t 
plus dans l 'eau qu'avec d i f f i c u l t é , et cherchai t à 
se r é f u g i e r dans son t e r r i e r . I l nageait plus à la 
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surface que d 'habitude ; i l essuya cependant deux 
coups de f e u avant de rester sur l 'eau. Quand le 
chien me l 'apporta , j e vis que c ' é t a i t u n beau 
m â l e . I l n ' é t a i t pas t o u t à f a i t m o r t , se mouva i t 
encore u n p e u , mais o n n 'entendai t d 'autre 
son que ce lu i que faisai t l ' a i r en passant à travers 
ses narines. A u bout de quelques minutes , i l se 
releva et cou ru t à l a r i v i è r e en chancelant ; ce ne 
f u t que v i n g t - c i n q minu tes a p r è s q u ' i l tomba et 
m o u r u t . J'avais souvent entendu parler d u dan
ger des blessures faites par son é p e r o n ; j e le 
saisis t o u t d 'abord p r è s de cet organe. Dans les 
efforts q u ' i l fa isai t pou r f u i r , i l me gratta u n peu 
la m a i n avec ses ongles et avec son é p e r o n , mais 
je ne me sentis pas p i q u é . On d i t que l ' an ima l se 
couche sur le dos l o r squ ' i l veut fa i re usage de 
cette a rme, c'est peu probable . Je le mis dans 
cette pos i t ion , et l o i n de chercher à se d é f e n d r e , 
i l ne chercha q u ' à se remet t re sur ses pattes. Je 
r é p é t a i m o n e x p é r i e n c e de toutes les f a ç o n s , tou
jours i n u t i l e m e n t , et j e me suis convaincu que 
cet é p e r o n devait avoir une dest inat ion t ou t autre 
que celle de servir d 'arme d é f e n s i v e . Les i n d i 
g è n e s l 'appellent b i en suffisant ( nom par lequel 
i ls d é s i g n e n t toute chose dangereuse ou v é n é 
neuse), mais i ls donnent cette m ê m e d é n o m i n a 
t i on à ses g r i f f e s ; d 'a i l leurs , ils ne craignent n u l 
lement de prendre u n o rn i tho rhynque m â l e v i 
vant. Lorsque l ' o rn i t ho rhynque cour t sur le sol, 
on d i r a i t une appa r i t ion surnaturel le , et l ' on con
ço i t que son aspect s ingul ier puisse effrayer u n 
po l t ron . Les chats s 'enfuient a u s s i t ô t devant l u i , 
et m ê m e les chiens, q u i n 'on t pas é t é d r e s s é s à 
le chasser, restent i m m o b i l e s , les oreil les dres
sées , aboient et n'osent le toucher . 

« L e m ê m e soir o ù j e t i r a i le p remie r m â l e , j e 
t i r a i une femel le , au m o m e n t o ù elle sortai t de 
l 'eau pour la t r o i s i è m e fo i s . Je l 'a t teignis au bec, 
elle m o u r u t presque a u s s i t ô t . E l l e respira seu
lement encore quelquefois , et agita ses pattes de 
d e r r i è r e convulsivement. On nous a a s s u r é que, 
lo r squ 'on ne tue pas u n o rn i t ho rhynque sur le 
coup , i l plonge et ne r e p a r a î t plus . Mes obser
vations ne c o n f i r m e n t pas ces assertions. Ces ani
maux disparaissent, i l est v r a i , quand on les 
m a n q u e ; b l e s s é s , i ls p longen t aussi, mais ne 
tardent pas à revenir à la surface p o u r respirer . 
Ils é c h a p p e n t souvent aux chiens en plongeant 
rap idement , et en se r é f u g i a n t dans les joncs et 
les roseaux; I l f a u t souvent deux ou t ro is d é c h a r 
ges p o u r en tuer u n , o u le blesser assez g r i è v e 
men t pour qu 'on puisse le prendre . » 

Benne t t s'est sur tout e f f o r c é d ' é t u d i e r le mode 
de r ep roduc t ion de l ' o r n i t h o r h y n q u e . I l fit d é 

couvr i r plusieurs terr iers pour y t rouver une 
femel le pleine ou a l la i tant ses pet i t s : i l pu t , en 
outre , observer plusieurs de ces an imaux en cap
t iv i t é . 

Les opinions des i n d i g è n e s sont p a r t a g é e s au 
sujet de la r eproduc t ion de l ' o r n i t h o r h y n q u e . Les 
uns disent q u ' i l pond des œ u f s , les autres q u ' i l 
me t bas des petits vivants. 

Avant d ' ê t r e fixé sur ce po in t , Bennet t se 
procura plusieurs femel les , et cela avec d i f f i 
c u l t é , les naturels n ' é t a n t nu l l emen t d i s p o s é s à 
l 'a ider . 

« Je fis, d i t - i l , d é c o u v r i r u n t e r r i e r , m a l g r é 
l 'avis d 'un i n d i g è n e paresseux, q u i m'assurait 
que la femel le n 'avai t pas encore mis bas, et 
q u i ne comprena i t pas, qu'ayant des b œ u f s et 
des moutons en abondance, j ' é p r o u v a s s e le be
soin d 'avoir u n o rn i tho rhynque . L 'ouver tu re du 
te r r ie r é t a i t t r è s - l a r g e , re la t ivement au d i a m è t r e 
d u couloi r ; ce lu i -c i a l la i t en se r é t r é c i s s a n t et 
n 'avait plus finalement que le d i a m è t r e de l ' an i 
m a l . Nous le s u i v î m e s pendant 3 m è l r e s et d e m i . 
T o u t à coup apparut la t ê t e d ' un o r n i t h o r h y n 
que ; i l paraissait avoir é t é d é r a n g é dans son som
m e i l et ê t r e venu vo i r ce qu ' on voula i t de l u i . I l 
sembla convaincu que tou t n ' é t a i t pas pour son 
plus grand bonheur , et chercha à f u i r ; mais on 
le saisit par une patte de d e r r i è r e et on s'en e m 
para. L a peur l u i fit é v a c u e r ses e x c r é m e n t s , 
q u i exhalaient une odeur des plus f é t i d e s . 11 ne 
fit entendre aucun son, et ne chercha pas à se 
d é f e n d r e ; au plus, me g r i f f a - t - i l u n peu la m a i n , 
en cherchant à se sauver. C 'é ta i t une femel le 
adul te . Ses petits yeux vifs é t i n c e l a i e n t ; i l o u 
vra i t et f e r m a i t a l ternat ivement ses oreilles ; son 
c œ u r battai t p r é c i p i t a m m e n t . I l sembla b i e n t ô t 
s 'habituer u n peu à son sort, q u o i q u ' i l cher
c h â t encore à s ' é c h a p p e r . Je ne pouvais le p r en 
dre par son pelage, ce pelage é t a n t t rop l â c h e . 
Je le mis dans u n tonneau r e m p l i de vase, 
d'herbes et d'eau : i l essaya d'en so r t i r ; mais 
voyant que ses peines é t a i e n t i nu t i l e s , i l se r é s i 
gna, devint t r a n q u i l l e , se coucha et parut s'en
d o r m i r . Tou te la n u i t i l f u t f o r t a g i t é et grat tai t avec 
ses pattes de devant, c o m m e pour se creuser un 
te r r ie r . Le l endemain m a t i n , j e le vis p r o f o n d é 
men t e n d o r m i , e n r o u l é sur l u i - m ê m e , la t ê t e 
contre la p o i t r i n e . Lorsqu 'on le r éve i l l a , i l gro
gna comme u n jeune ch ien . T o u t le j o u r , i l resta 
t r anqu i l l e ; la nu i t , i l chercha encore à se sauver, 
et grogna cont inuel lement . Tous les E u r o p é e n s 
'du voisinage, q u i avaient si souvent v u cet an i 
m a l m o r t , é t a i e n t e n c h a n t é s de pouvoir en f in en 
observer u n v ivant ; c ' é t a i t , j e c ro is , la p r e m i è r e 
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fois q u ' u n E u r o p é e n en p o s s é d a i t u n , et q u ' i l 
avait e x a m i n é u n te r r ie r . 

« Lors de m o n d é p a r t , j e mis m o n mallangong 
dans une peti te caisse avec de l 'herbe, et j e l ' em
por t a i . Pour le dis traire , j e l u i at tachai une 
longue laisse à la patte et le mis au b o r d de 
l 'eau. 11 ne tarda pas à y entrer , à nager en r e 
m o n t a n t le courant , et recherchant les endroits 
o ù croissaient le plus de plantes aquatiques. 
A p r è s avoir assez p l o n g é , i l r ev in t sur la r ive , se 
coucha dans l 'herbe, se gratta et se peigna avec 
v o l u p t é . I l se servait, à cet effet , de ses pattes de 
d e r r i è r e , et p loya i t son corps f l ex ib le . Gela dura 
une heure . A p r è s cette to i le t te , i l paraissait p lus 
beau, plus b r i l l a n t qu 'auparavant . Je mis ma 
m a i n à u n endroi t o ù i l se grat ta i t , et l o r s q u ' i l y 
passa sa patte, je sentis q u ' i l le faisait avec dou
ceur. Je voulus le gratter , mais i l s ' é l o igna de 
quelques pas, et r e c o m m e n ç a sa to i le t t e . I l finit 
par se laisser caresser. 

« Quelques jours a p r è s , j e l u i fis prendre u n 
second bain, mais cette fois dans une eau l i m 
pide, o ù j e pouvais suivre ses mouvements . I l 
plongea rap idement ju squ ' au f o n d de l 'eau, y 
resta quelques instants, puis r emonta . I l nageait 
le long d u bo rd , se servant de son bec comme 
d 'un organe de toucher t r è s - d é l i c a t . I l parais
sait t rouver de q u o i se n o u r r i r , car chaque fois 
q u ' i l r e t i r a i t son bec, i l y avait quelque a l iment , 
et r e m u a i t ses m â c h o i r e s l a t é r a l e m e n t , comme 
l o r s q u ' i l mange. I l ne toucha pas aux insectes 
q u i s'agitaient autour de l u i , soit q u ' i l ne les v î t 
pas, soit q u ' i l p r é f é r â t la nou r r i t u r e q u ' i l t r o u 
vai t dans la vase. A p r è s son repas, i l se coucha 
sur l 'herbe q u i recouvrai t la r ive , le corps à d e m i 
hors de l ' e au ; i l y nettoya et peigna son pe
lage. I l ne re tourna qu'avec d é p l a i s i r dans sa 
pr i son , et ne v o u l u t plus s'y ten i r t r anqu i l l e . 
Tou te la n u i t , j e l 'entendis gratter dans sa caisse, 
que j e t rouva i vide le lendemain m a t i n . 11 é t a i t 
parvenu à d é t a c h e r une planche, et s ' é t a i t e n f u i . 
T o u t e observation u l t é r i e u r e devenait impos
sible. » 

Dans son second voyage, Bennet t se p rocura 
une nouvelle femel le , et p u t m i e u x l 'observer. 
I l constata que les mamelles é t a i e n t presque i n 
visibles, b ien que l ' an imal e û t dans son u t é r u s 
gauche deux embryons assez d é v e l o p p é s . Plus 
t a rd , i l eut une autre femel le q u i venait de 
met t re bas. E l l e avait les glandes mammai res 
t r è s - g r o s s e s , mais i l ne pu t en extraire de l a i t . 
I l n ' y avait pas de mamelon , et les poils n 'y pa
raissaient pas p lus u s é s que sur le reste d u corps. 
E n f i n , ce natural is te infa t igable t rouva u n te r 

r i e r , avec t rois petits, q u i avaient env i ron 5 cent. 
de long : on ne v i t r i e n q u i e û t p u fa i re croire 
qu ' i l s é t a i e n t n é s d'oeufs, et i l n 'y avait pas à dou
ter que l ' o r n i t h o r h y n q u e ne m î t au monde 
des petits vivants. Benne t t ne c ro i t pas n o n plus 
que des i n d i g è n e s aient j amais v u une femelle 

a l la i ter ses pet i ts . 
D è s q u ' o n se m e t à creuser le t e r r i e r , l ' animal 

t r o u b l é qu i t t e son n i d pour ven i r r e c o n n a î t r e 

son e n n e m i . 
« Lorsque nous t r o u v â m e s les peti ts dans le 

te r r ie r , d i t encore Bennet t , et que nous les m î m e s 
sur le sol , i ls coururen t ç à et l à , mais sans faire 
t rop de tentatives p o u r r e c o n q u é r i r l eu r l i be r t é . 
Les i n d i g è n e s , auxquels, à cette vue, l 'eau venait 
à la bouche, disaient qu ' i l s é t a i e n t â g é s de hu i t 
mois et a jouta ien t que la f emel le n o u r r i t ses 
petits, d 'abord de l a i t , puis d'insectes, de petits 
mollusques et de vase. 

« Les petits prenaient p o u r d o r m i r les postures 
les plus variées". L ' u n s 'enroulai t comme un 
ch ien , en recouvrant son museau de sa queue; 
u n autre se couchai t sur le dos, les pattes éca r 
t é e s ; u n autre se r o u l a i t en bou le , comme un 
h é r i s s o n . F a t i g u é s de garder une posi t ion , ils 
en prenaient une aut re . I l s se rou la ien t en boule 
de p r é f é r e n c e , les pattes de devant sur le bec, 
la t ê t e p e n c h é e vers la queue, les pattes de 
d e r r i è r e c r o i s é e s au-dessus d u bec, et la queue 
r e l e v é e . Quoique couverts d ' u n pelage épa i s , ils 
recherchaient cependant l a cha leur . Je pouvais 
les toucher pa r tou t , sauf sur le bec, ce q u i prouve 
c o m b i e n cet organe est sensible. 

« Je les laissais l i b r e m e n t c o u r i r dans ma 
chambre sans n u l i n c o n v é n i e n t . U n v i e i l o rn i 
t ho rynque gra t ta i t sans r e l â c h e à la mura i l l e , 
aussi dus-je l ' en fe rmer . I l restait t r a n q u i l l e tout 
le j o u r , mais la n u i t , i l che rcha i t à s ' é c h a p p e r . 
Lorsque j e r éve i l l a i s mes a n i m a u x , i l s se met 
taient à m u r m u r e r . 

« Ma peti te f a m i l l e d ' o rn i t ho rhynques v é c u t 
quelque temps, et j e pus observer ses m œ u r s . 
Souvent i ls paraissaient r ê v e r q u ' i l s nageaient et 
leurs pattes en faisaient les mouvements . S i j e les 
mettais par ter re de j o u r , i l s chercha ien t une 
place obscure p o u r s'y coucher et s ' endormir ; 
i ls p r é f é r a i e n t cependant l ' e n d r o i t o ù i l s se te
na ient d 'o rd ina i re . D'autres fo i s , i l s qu i t t a ien t 
par caprice l eu r ancienne couche , et a l la ient se 
loger dans u n autre end ro i t obscur . Lo r squ ' i l s 
é t a i e n t p r o f o n d é m e n t endormis , o n pouva i t les 
toucher sans les r é v e i l l e r . 

« L e soir , mes deux peti ts favor is se m o n 
t ra ien t , mangeaient l eu r p â t é e , et se met ta ien t à 
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joue r c o m m e de jeunes chiens, i ls s 'attaquaient 
avec leur bec, levaient leurs pattes de devant, 
g r impaient l ' u n sur l ' au t re , etc. Si l ' u n venai t à 
tomber , l o i n de se relever et de con t inue r le 
combat, i l restait t r a n q u i l l e m e n t c o u c h é , se grat
ta i t , et son compagnon at tendai t pa t i emment 
q u ' i l r e p r î t ses j e u x . I l s é t a i e n t t r è s - v i f s ; leurs 
petits yeux é t i n c e l a i e n t ; leurs oreil les s 'ouvraient 
et se f e rma ien t rap idement , mais i l s n ' a imaien t 
pas qu 'on les p r î t dans la m a i n . 

« Leurs yeux é t a n t p l a c é s t r è s - h a u t , i ls ne pou
vaient pas b ien v o i r devant e u x , venaient se bu t 
ter à tous les objets qu ' i l s rencontra ient , et les 
renversaient. Us dressaient souvent la t ê t e p o u r 
voir ce q u i se passait au tour d 'eux. Parfois ils se 
met ta ient à j o u e r avec m o i ; j e les caressais, les 
grattais, et i ls paraissaient se compla i re à ces ca
resses. I l s morda ien t mes doigts , et se compor
ta ient comme de jeunes chiens. Lorsque leur 
pelage é t a i t m o u i l l é , i ls le peignaient , le net
toyaient , comme les canards leurs plumes. Us 
é t a i e n t alors plus beaux et plus b r i l l an t s . Si j e 
les mettais dans u n vase p r o f o n d , p le in d'eau, ils 
cherchaient b i en vi te à en sor t i r ; si l 'eau é t a i t 
basse, s'ils y rencont ra ient quelques herbes, i ls 
s'y t rouva ien t t r è s à l'aise. I ls r e c o m m e n ç a i e n t 
leurs j e u x dans l ' eau ; pu is , la fa t igue a r r ivan t , 
ils se couchaient sur l 'herbe et se peignaient . 
Une fois propres, i ls couraient u n peu dans l a 
chambre, et gagnaient en f in l eu r couche. Rare
men t i ls restaient plus de d i x à quinze minutes 
dans l 'eau. Pendant la n u i t , o n les entendait 
m u r m u r e r : on aura i t d i t qu ' i l s se bat taient ou 
j oua i en t ensemble; au m a t i n , on les t rouva i t 
t r anqu i l l emen t endormis . 

« J ' é t a i s t e n t é , au commeneement , de les re
garder c o m m e des an imaux nocturnes ; mais j e 
ne ta rda i pas à m'apercevoir q u ' i l n ' y avait là r i en 
de r é g u l i e r ; i ls se reposaient le j o u r comme la 
n u i t , et à des heures t r è s - d i v e r s e s . A u coucher 
d u sole i l , i ls paraissaient plus vifs et plus en 
t r a i n . Je dis donc qu ' i l s sont aussi b ien diurnes 
que nocturnes, et qu ' i ls p r é f è r e n t les heures f r a î 
ches du soir à la chaleur et à la l u m i è r e é c l a 
tante d u p l e i n m i d i . I l en é t a i t de m ê m e p o u r 
les jeunes et les vieux a n i m a u x . I l s do rma ien t le 
j o u r et vei l la ient la n u i t , o u inversement . Sou
vent l ' u n do rma i t pendant que l ' aut re coura i t . 
Le m â l e q u i t t a i t par fo is son n i d le p remie r , la 
f emel le con t inua i t à d o r m i r . Quand celui -c i avait 
assez c o u r u , q u ' i l s ' é t a i t b ien r a s s a s i é , i l reve
n a i t se coucher , c ' é t a i t alors à la femel le de sor
t i r ; d 'autres fo i s , i ls se mont ra i en t en m ê m e 
temps . U n soir , tandis qu ' i l s coura ient tous 

deux, la femel le poussa u n pe t i t c r i comme pour 
appeler son compagnon, q u i é t a i t c a c h é dans 
quelque c o i n ; u n c r i pare i l l u i r é p o n d i t , et la 
femel le cou ru t au s s i t ô t à l ' endro i t d ' o ù par ta i t 
cette r é p o n s e . 

« I l é t a i t t r è s - a m u s a n t de vo i r ces animaux s 'é
tendre et b â i l l e r : i ls é t e n d a i e n t leurs pattes en 
avant, é c a r t a i e n t leurs doigts , et cela avec une 
expression t r è s - c o m i q u e . On est si peu h a b i t u é 
à vo i r b â i l l e r u n canard ! Je me demandai sou
vent commen t i ls pouvaient g r imper sur une 
b i b l i o t h è q u e . Je les vis enf in appuyer le dos 
contre le m u r , les pattes contre le meuble et 
g r imper ainsi rapidement , g r â c e à leurs v igou
reux muscles dorsaux et à leurs ongles po in 
tus. 

« Je les nourrissais de pa in t r e m p é dans l 'eau, 
d ' œ u f s durs , de viande finement h a c h é e . I l s 
ne paraissaient pas p r é f é r e r le la i t à l 'eau. 

« Peu a p r è s m o n a r r i v é e à Sidney, j e les vis 
m a i g r i r ; leur pelage perdi t son b r i l l a n t . I ls man
geaient moins , mais couraient encore gaiement 
dans la chambre ; lorsqu ' i l s é t a i e n t m o u i l l é s , 
leurs poils ne se s é c h a i e n t plus aussi r ap ide 
ment . T o u t t é m o i g n a i t de leur mauvaise s a n t é , 
et leur aspect ne pouvai t que p rodu i re u n sen
t i m e n t de p i t i é . L e 29 j anv ie r m o u r u t la f e 
me l l e , et le 2 f é v r i e r le m â l e . Je les avais eus 
pendant env i ron c i n q semaines. » 

Des autres observations de Bennet t , i l r é s u l t e 
que l ' o rn i t ho rhynque ne peut vivre longtemps 
dans l 'eau. Lor squ 'on en re t ient u n seulement 
quinze ou v ing t minutes dans une eau p ro fonde , 
sans q u ' i l puisse prendre p ied , on l 'en re t i re t o u t 
é p u i s é , à demi m o r t . Les gens q u i met ta ient u n 
o rn i t ho rhynque vivant dans u n tonneau à d e m i 
p l e in d'eau é t a i e n t é t o n n é s de le t rouver m o r t ; 
i ls n ' é t a i e n t pas moins s t u p é f a i t s , lorsqu ' i l s 
avaient r e m p l i le tonneau j u s q u ' a u b o r d , de vo i r 
que l ' a n i m a l s ' é ta i t é c h a p p é ; cela sembla i t l eur 
fa i re c ro i re que l ' o r n i t h o r h y n q u e n est pas aqua
t ique , c o m m e on le suppose. 

Les tentatives infructueuses de Bennet t pour 
rappor ter u n o r n i t h o r h y n q u e v ivant en Europe 
n ' e f f r a y è r e n t pas cependant ce natural iste d is
t i n g u é . I l fit f a i re une cage t o u t e x p r è s , et re 
pa r t i t p o u r l 'Aus t ra l i e . Cette fois encore son 
entreprise ne f u t pas c o u r o n n é e de s u c c è s ; mais 
i l p u t c o m p l é t e r ses observations. I l v i t que, 
chez le m â l e , les organes g é n i t a u x se t u m é f i e n t 
à l ' é p o q u e d u r u t , et a t te ignent les dimensions 
d ' u n œ u f de p igeon , f a i t q u i semble rapprocher 
l ' o r n i t h o r h y n q u e des oiseaux. 

Bennet t se p rocura de nouveaux o r n i t h o r h y n -
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ques. « J'en r e ç u s deux, d i t - i l , le 28 d é c e m 
bre 1858; ils é t a i e n t si c ra in t i f s qu ' i l s ne sor
taient que le bout de l eu r bec hors de l 'eau 
pour pouvo i r u n peu respirer ; puis ils p l o n 
geaient aus s i t ô t , et paraissaient par fa i tement 
savoir q u ' o n les observait. L e temps le plus 
l o n g qu ' i l s r e s t è r e n t sous l 'eau, sans respirer , 
f u t de 7 minutes et 15 secondes. On les guetta de 
l o i n ; l ' un d'eux sor t i t d u tonneau et v o u l u t s ' é 
chapper. Tan t que j ' é t a i s p r è s de leur tonneau, 
ils ne c h e r c h è r e n t jamais à s 'enfuir , et n 'apparu
ren t que rarement à la surface. Peu à peu i ls 
s ' a p p r i v o i s è r e n t , se m o n t r è r e n t davantage au-
dessus de l 'eau, se l a i s s è r e n t m ê m e toucher . 
L a femel le mangeait en nageant sur l 'eau. E l le 
é t a i t plus a p p r i v o i s é e que le m â l e , qu i se tenai t 
de p r é f é r e n c e au f o n d . 

« D u 29 au 31 d é c e m b r e , mes o r n i t h o r h y n 
ques r e s t è r e n t en parfai te s a n t é . L e m a t i n et 
le soir, j e les mettais une ou deux heures dans 
l 'eau, j e leur donnais de la viande finement ha
c h é e , pour les habi tuer à une n o u r r i t u r e q u i 
me p e r m î t de les amener en Europe. Leurs 
m œ u r s s'accordaient par fa i tement avec toutes 
mes observations a n t é r i e u r e s . Lorsque quelques 
p o u s s i è r e s tombaien t sur leurs narines, i ls les 
agitaient comme pour les é l o i g n e r ; n 'y r é u s s i s 
saient-ils pas, i ls se lavaient le bec. Lorsque 
j e d é r a n g e a i s le m â l e pendant la n u i t , i l gro
gnait et poussait ensuite le m ê m e s i f f l emen t 
t r emblo tan t , q u i l u i servait à appeler sa c o m 
pagne. 

„ « Le 2 janv ie r , m o u r u t la femel le ; le m â l e 
v é c u t jusqu ' au 4 . Je l 'avais mis dans une cage 
avec u n r é s e r v o i r d'eau ; i l semblai t s'y t rouver 
t r è s - b i e n . Mais le 5 j anv ie r , au m a t i n , j e le 

t rouva i m o r t au f o n d de l 'eau ; sa faiblesse ne 
l u i avait p robablement pas permis de regagner 
sa demeure. L a personne q u i m 'appor ta ces 
o rn i tho rhynques m'assura en avoir n o u r r i deux 
pendant quinze j o u r s avec des mollusques fluvia-
ti les q u ' i l l eu r j e t a i t en m o r c e a u x , et que ces 
deux ind iv idus n ' é t a i e n t mor t s que par accident. 
J 'a i v u m o i - m ê m e u n jeune o r n i t h o r h y n q u e , que 
l ' on conserva t ro is semaines, en le nourrissant 
de vers. 

« Peu avant leur m o r t , mes deux animaux 
n é g l i g è r e n t de se net toyer , de s'essuyer, et le 
f r o i d qu ' i l s ressentirent ainsi peut bien avoir 
h â t é l eur fin. I ls n ' é t a i e n t pas te l lement amai
gr i s , le m â l e sur tou t , qu 'on doive a t t r ibuer leur 
m o r t à la faiblesse. Dans leurs intestins et leurs 
abajoues j e ne t rouva i n i sable n i nour r i tu re ; 
j e n ' y vis r i en que de l 'eau sale. » 

Ces observations de Benne t t renferment à 
peu p r è s t o u t ce que nous savons de l 'orni tho
r h y n q u e . I l s'en f au t qu'elles soient c o m p l è t e s ; 
mais les observateurs ne f e r o n t pas d é f a u t , et i l 
f au t e s p é r e r que nous f i n i r o n s par c o n n a î t r e 
c o m p l è t e m e n t l 'h is to i re d u p lus s ingul ier de 
tous les m a m m i f è r e s . 

Usages e t p r o d u i t s . — De la peau de l 'o rn i 
t ho rhynque , su r tou t q u a n d elle est m o u i l l é e , se 
d é g a g e une fo r t e odeur de poisson, cette odeur 
provien t sans doute d 'une s é c r é t i o n huileuse. 
M a l g r é ce p a r f u m d é s a g r é a b l e , les Australiens 
mangent avec plais i r la cha i r de cet a n i m a l . A 
la v é r i t é l eu r g o û t ne p o u r r a i t f a i r e l o i , car ils 
mangent tou t ce q u i peut se manger : serpents, 
rats, g renoui l les ; t o u t en f in , : l e s an imaux les plus 
repoussants, aussi b ien que les marsupiaux les 
plus d é l i c a t s . 
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L E S O N G U L É S — U N G U L A T A . 

Die Hufthiere. 

Avec les paresseux, nous avons v u les derniers 
r e p r é s e n t a n t s d u groupe agile des a n i m a u x ar
boricoles : nous redescendons en quelque sorte 
sur la te r re , et dans l 'eau. Tous les m a m m i f è r e s 
dont i l nous reste à fa i re l 'h i s to i re sont terres
tres ou aquatiques ; nous n 'en t rouverons que 
quelques-uns q u i habi tent les l i eux les plus es
c a r p é s , et q u i s'y meuvent avec autant d ' a g i l i t é 
et de hardiesse que les an imaux g r impeur s se 
meuvent sur les arbres. 

C a r a c t è r e s . — Les o n g u l é s sont terrestres ; 
l eur organisat ion les attache au sol , et en g é 
n é r a l , i ls sont de grande t a i l l e . L e u r t ronc est 
gros ; leur cou l o n g ; leur t ê t e r a rement v o l u 
mineuse, m u n i e d'armes solides, cornes, bois 
ou dents t r è s - p r o é m i n e n t e s . I l s on t les doigts 
e m p r i s o n n é s dans u n sabot, r é u n i s o u s é p a 
r é s ; la queue courte et ne touchan t o r d i 
nai rement pas le sol ; les organes des sens 
d é v e l o p p é s ; les oreil les grandes, m o b i l e s ; les 
yeux beaux et vifs ; l ' appare i l de l ' o l f a c t i o n 
convenablement d é v e l o p p é . E n u n m o t , aucun 
de leurs sens n'est a t r o p h i é . L e u r peau est plus 
ou moins é p a i s s e ; l eu r pelage plus ou moins 
f o u r n i et de couleur g é n é r a l e m e n t noi re ou 
b rune . 

Les sabots sont c a r a c t é r i s t i q u e s de ces an i 
maux. Leurs quatre membres sont t r è s - d é v e l o p -
p é s et t r è s - p r o p r e s à la m a r c h e ; e n g a g é s c o m m e 
ils sont dans une g a î n e c o r n é e , leurs doigts ne 
peuvent ê t r e e m p l o y é s à u n autre usage. Chez 
les plus é l evés , le sabot entoure c o m p l è t e m e n t 
les do ig t s ; chez les autres , i l ne les recouvre 
qu'en par t ie , et sa f o r m e varie avec le nombre 
des do ig t s . 

L a den t i t i on est é g a l e m e n t c a r a c t é r i s t i q u e . 
Les molaires ne servent q u ' à broyer les a l i 
ments ; les incisives i n d i q u e n t é v i d e m m e n t une 
n o u r r i t u r e v é g é t a l e . Les canines m a n q u e n t chez 
les uns ; elles sont c o n s i d é r a b l e m e n t d é v e l o p p é e s 
chez les autres ; souvent les incisives sont s épa 
r é e s des molai res par u n g rand in terval le ; ce l 
les-ci sont t r è s - i r r é g u l i è r e s , et couvertes de 
lamelles d ' é m a i l t a n t ô t t r è s - s i n u e u s e s , t a n t ô t s im
p l emen t r e c o u r b é e s . L e nombre et la disposi
t i o n des tubercules est l o i n d ' ê t r e fixe. 

L a t a i l l e des o n g u l é s o f f re des variat ions aussi 

nombreuses et aussi p r o n o n c é e s que chez les 
carnivores. Les e x t r ê m e s sont r e p r é s e n t é s par 
le gigantesque é l é p h a n t , et par le daman, q u i 
est à peine aussi grand que le l i è v r e . Chose 
curieuse, ces deux ê t r e s e x t r ê m e s sont des re 
p r é s e n t a n t s d u m ê m e o rd re . I l est v ra i de di re 
que cet o rdre appar t ient plus aux c r é a t i o n s 
a n t é r i e u r e s q u ' à l ' é p o q u e actuelle , et renferme 
par c o n s é q u e n t des an imaux t r è s - d i s s e m b l a b l e s . 

Les os des o n g u l é s sont lourds et solides, 
m ê m e chez les e s p è c e s les plus gracieuses. L e 
c r â n e a moins de d é v e l o p p e m e n t que la face ; 
les m â c h o i r e s sont a l l o n g é e s , le f r o n t et le vertex 
larges et aplatis ; l 'angle fac ia l est t r è s - a igu . Les 
v e r t è b r e s cervicales ont des apophyses é p i n e u s e s 
t r è s - c o u r t e s , des apophyses ar t iculaires presque 
s p h é r i q u e s , d ispos i t ion q u i permet une t r è s -
grande m o b i l i t é . Les v e r t è b r e s dorsales, courtes 
et é p a i s s e s , on t leurs apophyses é p i n e u s e s l o n 
gues. Les cô t e s sont nombreuses et larges. La 
clavicule manque souvent aussi, le cubi tus et 
sur tout les m é t a c a r p i e n s f o n t d é f a u t . 

Les parties molles , p a r t i c u l i è r e m e n t les o r 
ganes de digest ion, p r é s e n t e n t la plus grande 
d ive r s i t é de formes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les On
g u l é s , sous le rappor t des habitudes, semblent 
fa i re la t rans i t ion des o n g u i c u l é s aux c é t a c é s . 
Quelques-uns d 'entre eux sont amphibies , ha
b i t en t l 'eau et la ter re , m è n e n t une v é r i t a b l e 
vie de rept i les . Les autres sont des an imaux 
absolument terrestres. 

Sauf le cochon, q u i est en quelque sorte o m 
nivore , les autres o n g u l é s on t u n r é g i m e e x c l u 
sivement v é g é t a l et se nourr issent d'herbes, de 
feui l les , de f r u i t s , d ' é c o r c e s d 'arbres. 

L a ma jeu re part ie des o n g u l é s ne me t bas 
q u ' u n seul pe t i t . Les porcs f o n t encore exception 
à cet é g a r d : l eu r f é c o n d i t é peut r ival iser avec 
celle de quelques rongeurs ; elle n'est n u l l e m e n t 
en r appor t avec leur t a i l l e . 

On divise les ongulés en trois ordres, les soli-
p è d e s , les ruminan t s et les pachydermes ; mais 
on est moins d 'accord sur la place que doivent 
occuper ces divers ordres. Les uns r é c l a m e n t la 
p r e m i è r e place pour les pachydermes ; les autres 
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Fig. 130. — Formes extérieures du cheval (p. 298) (*). 

pour les ruminan t s , d'autres pour les s o l i p è d e s . 
Nous nous rangeons à ce dernier avis : i l n vest 
pas d ' o n g u l é s q u i aient une s t ructure aussi 

parfai te que celle des s o l i p è d e s , et i l en est 
peu q u i les d é p a s s e n t de beaucoup en i n t e l l i 
gence. 

L E S S O L I P E D E S — S O L I D U N G U L A . 

Die Einhufer. 

C a r a c t è r e s . — L e s s o l i p è d e s , ou s o l i d o n g u l é s , 
comme o n les nomme aussi, f o r m e n t un ordre net
t emen t d i s t inc t p a r m i les o n g u l é s , et ce q u i les ca
r a c t é r i s e essentiellement, c'est leur sabot entier. 

I l y a entre tous les s o l i p è d e s de si grands 
rapports de f o r m e , de s t ruc tu re , qu ' on a d û 
n é c e s s a i r e m e n t n ' en fa i re qu ' une f a m i l l e : celle 
des é q u i d é s o u chevaux. 

(*) Nomenclature des diverses régions extérieures du cheval. 

1. Lèvres. 
2. Bout du nez. 
3. Chanfrein. 
4. Front. 
5. Salière. 
6. Toupet. 
7. Oreilles. 
8. Ganache et auge. 
9. Joue. 

10. Naseau. 
41. Nuque. 
11' Gorge. 
12. Parotides. 
13. Encolure. 

13'. Crinière. 
14. Gouttière de la jugulaire. 
15. Poitrail. ' 
16. Garrot. 
17. Dos. 
18. Côtes. 
19. Passage des sangles. 
19' Veine de l'éperon. 
20. Rein. 
21. Croupè. 
22. Queue. 
23. Anus. 
24. Flanc. 
25. Ventre. 

26. Fourreau. 
27. Testicules. 
27'. Veine saphène. 
28. Épaule et bras. 
28'. Pointe de l'épaule. 
29. Coude. 
30. Avant-bras. 
31. Châtaigne. 
32. Genou. 
38. Canon. 
34. Boulet. 
35. Paturon. 
3C. Couronne. 
S7. Pied antérieur. 

38. Ergot et fanon . 
39. Hanche. 
40. Cuisse. 
41. Grasset. 
12. Fesse. 
43. Jambe. 
44. Jarret. 
45. Châtaigne. 
46. Canon. 
47. Boulet. 
48. Ergot et fanou. 
49. Paturon. 
50. Couronne. 
51. Pied postérieur. 
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ex*? 

Fig. 131. Squelette du cheval (p. 298). 

L E S É Q U I D É S — EQUI. 

Die Pferde. 

Caractères. — Les équidés ou chevaux se j noble, leurs membres forts, leur tête maigre, 
reconnaissent à l eu r ta i l le moyenne, leur po r t I a l l o n g é e , leurs yeux grands et v i f s , leurs oreilles 

moyennes, pointues et mobi les , leurs naseaux 

(*) Cette figure donne l'angle facial ABC du cheval, d'après la 
méthode de P. Camper, modifiée par G. Colin, Traité de physiologie 
des animaux domestiques, 2e édition. Paris, 1870. 
BREHM. 

largement ouverts. I ls on t le cou f o r t , m u s c u -
leux, le t ronc a r rond i , les poils mous , cour ts , 
s e r r é s , longs sur le cou et à la queue. 
. L ' É c o l e de Saumur et Bourge la t on t d i s t i n g u é 
; II — 137 
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e x t é r i e u r e m e n t sur les é q u i d é s , ayant le cheval 
pour type : 1° l ' avant -main , c ' e s t - à - d i r e la t ê t e , le 
cou , le p o i t r a i l , les é p a u l e s , dont l 'ensemble 
f o r m e l 'encolure ; 2° le corps, e t 3 ° P a r r i è r e - m a i n , 
comprenant t o u t le t r a in de d e r r i è r e . Chacune 
de ces parties pr incipales a é t é d iv i sée à son tour 

en r é g i o n s et en parties de r é g i o n s q u i on t r e ç u 
des noms par t icu l ie rs . L a figure 130 en donnera 
une i d é e . 

L e squelette (fig. 131) est à la fois f inement 
et v igoureusement c h a r p e n t é . On compte à la 
colonne v e r t é b r a l e : seize v e r t è b r e s dorsales, 

h u i t lombaires , c inq s a c r é e s , et j u s q u ' à v ing t 
et une caudales. 

L a t ê t e est longue . E n raison de l ' importance 

anatomique de cette pa r t i e , a p r è s avoir d o n n é 
les formes e x t é r i e u r e s d 'une f a ç o n g é n é r a l e , 
nous insisterons sur cette r é g i o n de l'avant-

Fig. 134. Coupe longitudinale de la tête du cheval (*). 

m a i n en r e p r é s e n t a n t le squelette {fig. 132) et 
les muscles (fig. 133) de cette région, afin de 
mieux en permettre l'étude. Dans la tête, un 
tiers seulement appartient à la boîte céré
brale, les deux tiers antérieurs forment la face 
(fig. 134). 

Ils ont les trois sortes de dents (fig. 135 à 
139), creuses dans le jeune âge, et en nombre 
constant; six incisives, six molaires longues, à 

(*) 1, 1, orbiculaire des lèvres ; 2, houppe du menton; 3, sus-
naso-labial; 4', son tendon d'insertion; 5, grand sus-maxillo-nasal-
6, portion postérieure du petit sus-maxillo-nasal; 6', portion anté
rieure du même muscle; 7, zygomato-labial; 8, plan profond de 
ralvéolo-labial ; 8', plan superficiel du même muscle; 9, maxillo-la-
bial ; 10, portion du risorius de Santorini ; 11, muscle temporo-au-
nculaire externe; 12, zygomato-auriculaire • 13, scuto-auriculaire in
terne ; 14, 15, 16, cerrico-auriculaire ; 17, parotido auriculaire 

quatre pans , à repl is d ' é m a i l saillants sur la 
surface de mastication; deux canines petites, tu
berculeuses, coniques . 

Les espaces dégarnis de dents, appelés barres 
entre les canines et les molaires, servent à pas
ser le mors . 

Leurs membres sont terminés par un seul 
doigt apparent, et il n'y a qu'un seul ongle 
(monodactyle) ou sabot pour chaque pied ; des 

18, cartilage scutiforme; 19, tendon d'insertion du muscle orbiculaire 
des paupières; 20, 20', orbiculaire des paupières; 21, masséter.-
A, glande parotide (la pointe postérieure de l'extrémité supérieure a 
été enlevée pour montrer le cervico-auriculaire interne) ; B, origine 
du canal de Stenon ; C, terminaison de ce conduit; D, E, branches 
d'origine de la veine jugulaire (Chauveau). 

(**) A, sinus frontaux; B, volutes ethmoïdales; C, cornet supérieur; 
0, cornet inférieur (G. Colin). 
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stylets osseux, a c c o l é s sur les c ô t é s des os d u canon {fig. 140 et 141), r e p r é s e n t e n t deux doigts 
l a t é r a u x rud imenta i res . 

F i " . 137. Dents incisives du cheval (**) 

(*1 \ protubérance occipitale ; 2, 2, condyles de l'occipital; 3, apo
physe 'styloïde ; 4, échancrure stylo-condylienne ; 5, apophyse basi-

Fig. 13G. Ensemble de la dentition de la mâchoire infé
rieure chez le cheval, les dents étant vues par leur face 
de frottement. 

Le système musculaire du cheval est très-dé-
veloppé, nous en donnerons une idée en repro
duisant une coupe des différentes régions du 
corps proprement dit et du cou [fig. 142). 
Parmi les organes digestifs, citons l'œsophage, 

laire ; 6, trou déchiré ; 7, condyle du temporal ; 8, cavité glénoïde; 
9, émiaence sus-condylienne; 10, fossette pour une veine; 11, pro
tubérance mastoïdienne ; 12, prolongement hyoïdien ; 13, apophyse 
styloïde du temporal; 14, trou stylo-mastoïdien; 15, apophyse mas-
toïde; 16, corps du sphénoïde supérieur ; 16', corps du sphénoïde in
férieur: 17, apophyse sous-sphénoïdale ; 18, orifice supérieur du con
duit soûs-sphénoïdal ; 19, hiatus orbitaire; C, fossette carotidienne ; 
20, ptérygoïdien; 20', son apophyse; 21, vomer; 22 extrémité an
térieure des palatins; 23, face interne de la crête palatine; 24,24, 
ouvertures gutturales des cavités nasales; 25, face palatine des grands 
sus-maxillaires; 26, orifice inférieur du conduit palatin; 26 , scis
sure palatine; 27, tubérosité maxillaire ; 28, ouvertures incisives; 
29, trou incisif (Chauveau). . 

(«•) Détails d'organisation. — Dent sur laquelle se trouvent indi
quées la forme générale des incisives remplaçantes et les formes 
particulières que prend successivement la table dentaire par suite de 
l'usure et de la pousse continuelle de ces dents ;Chauveau). 
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q u i est é t r o i t , et m u n i d'une valvule à son e x t r é - Les anciens se sont i m a g i n é que les chevaux 

Fig. 138. Crochet ou canine de cheval (*). 

tB » B 

Fig. 139. Coupe transversale d'une molaire supérieure 
du cheval (**). 

mité stomacale. L'estomac {fig. 143 et 144), 
l é g è r e m e n t b i l o b é et à deux sacs distincts, est 
pe t i t , s imple, a l l o n g é . Les intestins sont t r è s -
longs (23 à 40 m è t r e s ) , et le c œ c u m est é n o r m e 
( c a p a c i t é de 33 à 68 l i t res) . 

Fig. H l . Pied du cheval, région digitée (*** 

n'avaient point de fiel, et c'est une opinion qui 
r è g n e encore chez beaucoup de gens, m ê m e chez 

Fig. 142. Muscles de la région spinale du cou, du dos et des lombes (couche moyenne), de la région costale et de la 
région abdominale (couche superficielle) (*****). 

(*) a, face externe ; b, face interne (Cbauveau). 
(**) A, cément extérieur ; B, émail extérieur ; C, ivoire ; D, émail 

intérieur ; E, cément intérieur. 
(***) t, tibia ; ta, ta, première et deuxième rangée des os du tarse; 

e, canon (métatarse); p, paturon (première phalange); pc, cou
ronne (deuxième phalange); pt, pied (troisième phalange). 

(****) i, 2 et 3, les trois phalanges ; 4, le sinus semi-lunaire de la 
troisième ; 5, le petit sésamoïde ; 6, le tendon de l'extenseur anté

rieur des phalanges ; 7, son insertion à la troisième phalange ; 8, 
tendon perforé; 9, tendon perforant ; 10, son insertion à la troisième 
phalange; i l , les ligaments sésamoïdiens inférieurs; 12, le cul-de-
sac inférieur de la grande gaine sésamoïdienne ; 15, le cul-de-sac 
supérieur de la petite gaine sésamoïdienne; 16, son cul-de-sac infé-
n e « i . . 1 7 ' C 0 U p e d u b o u r r e ) e t ; 1 8> c<>»pe du coussinet plantaire. 

(**"*) 1, releveur propre de l'épaule; 2, rhomboïde; 3, angulaire de 
l omoplate; 4, splénius ; 5, son aponévrose mastoïdienne ; 6, portion 
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les m a r é c h a u x peu ins t rui ts , M l ' on devait mesurer 
la valeur d 'une op in ion sur l ' a u t o r i t é de ceux q u i 

l ' on t soutenue, i l f a u d r a i t respecter ce l le -c i , car 
elle est a p p u y é e par Ar i s to te . L e t é m o i g n a g e de 
P l ine est é g a l e m e n t en sa faveur . I l serait assu
r é m e n t b i en ex t raord ina i re , la b i le é t a n t u n agent 

mastoïdienne du petit complezus ; 7, son tendon ; 8, insertions cervi
cales du mastoïdo-huméral ; 9, tendon atloïdien commun au mastoïdo-
huméral, au splénius et au petit complexus; 10, grand droit antérieur 
de la tête; 11, scalène inférieur; 12, scalène supérieur; 13, petit 
dentelé antérieur de la respiration ; 14, petit dentelé postérieur ; 
15, grand dentelé; 16, transversal des côtes; 17, l'un des intercos
taux externes; 18, grand oblique de l'abdomen; 20, droit de l'abdo
men ; 21, portion stylo-maxillaire du muscle digastrique. 

(*) a, extrémité cardiaque de l'œsophage; b, anneau pylorique 
(G. Colin). 

(**) A. sac gauche; B, sac droit; C, renflement duodénal. 

aussi essentiel de la digestion, que des an imaux 
d 'un d e g r é d 'organisat ion aussi é levé que les che
vaux pussents'en passer. Si elle n'est pas n é c e s s a i r e 
à ceux-ci, elle ne devrai t pas l ' ê t r e aux autres da
vantage; et la na ture , en l eu r donnant l ' appare i l 
q u i s é c r è t e la b i l e et la condu i t dans la cav i t é 
digestive, se serait l i v r ée à une cons t ruc t ion su 
perf lue , ce qu i serait contrai re à son é c o n o 
mie habi tuel le ; aussi la dissection anatomique 
prouve- t -e l le que le f a i t en quest ion n'est po in t 
exact. On vo i t m ê m e que l ' e r reur avait é t é re le
vée dans les anciens temps ; ca rAbsyr t e , q u i v iva i t 
sous le r è g n e de Constant in , d i t pos i t ivement (1) 
que le f i e l a une place d é t e r m i n é e dans le 
foie d u cheval . Cet an ima l , en effet , p o s s è d e une 
v é s i c u l e d u f i e l comme tous les autres m a m m i 
f è r e s : seulement cette v é s i c u l e est moins d é v e 
l o p p é e et moins apparente que celle d u b œ u f et 
des autres r u m i n a n t s , et c'est là , sans doute , ce 
q u i a d o n n é naissance au p r é j u g é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les é q u i d é s 
on t f a i t l eur appar i t ion à l ' é p o q u e t e r t i a i re , et cela 
dans l 'ancien monde aussi b ien que dans le n o u 
veau. A i n s i , dans les deux A m é r i q u e s , q u i ne 
nourrissent plus a u j o u r d ' h u i que des chevaux 
jadis venus d 'Europe , on rencontre dans certains 
terrains des restes fossiles d ' é q u i d é s , s p é c i f i q u e -

(1) ALsyrte, Hippiatriques. 
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ment dis t incts de ceux q u i y vivent . Ces fossiles 
sont le t é m o i g n a g e i r r é c u s a b l e de l 'existence de 
ces an imaux sur le nouveau cont inent , b ien 
avant que l ' h o m m e s'y f û t é t a b l i . 

E n Europe , « i l y avait , d i t P. Gervais ( I ) , p a r m i 
les chevaux fossiles plusieurs e s p è c e s , et, dans 
celle q u i se rapproche le plus d u cheval ac tue l ,d i -
verses races c a r a c t é r i s é e s par des d i f f é r e n c e s de 
ta i l le et de p r o p o r t i o n , assez comparables à celles 
que nous observons a u j o u r d ' h u i p a r m i les che
vaux domestiques ; des squelettes de ces anciens 
an imaux nous m o n t r e n t les lourdes fo rmes des 
chevaux alsaciens o u boulonais , ce q u i semble 
les rapprocher beaucoup des chevaux q u ' e m 
ployaient les guerriers d u moyen â g e , et don t i ls 
nous par len t sous le n o m de palefrois et de des
triers ; d'autres ont l 'ossature fine des chevaux 
arabes, don t la race n 'a cependant c o m m e n c é 
à se r é p a n d r e dans le nord-ouest de l 'Europe 
qu 'au re tour des croisades, et i l y en a q u i sont 
au contraire assez peti ts pour rappeler les che
vaux nains des Shetlands, de l ' î le d'Ouessant et 
de la Corse, ce q u i a m ê m e f a i t proposer de les 
c o n s i d é r e r comme é t a n t d 'une e s p è c e à par t , à la
quelle o n a d o n n é le n o m à'Equus minutus. 
Comme i l est impossible de - d é m o n t r e r les liens 
de p a r e n t é q u i ra t tachent sans doute les chevaux 
actuels à ceux q u i ont la i ssé leurs os dans les 
couches di luviennes , dans les cavernes, etc. , on 
ne saurait assurer que l 'Europe n ' a pas é t é pen
dant u n cer ta in temps p r i v é e d 'animaux de ce 
genre, a p r è s en avoir n o u r r i en plus grande abon
dance encore que de nos jou r s . » 

Une e s p è c e é t a i t contemporaine des é l é p h a n t s 
dont les d é b r i s remplissent les grandes couches 
meubles de not re sol . Sans qu 'on puisse a f f i r 
mer qu 'e l le soit absolument une de celles q u i 
existent a u j o u r d ' h u i , on do i t avouer qu 'e l le s'en 
rapprochai t d u moins beaucoup. C'est dans les 
al luvions r é c e n t e s que l 'on rencontre le plus de 
restes de chevaux fossiles. I l y en a aussi dans 
les cavernes et les b r è c h e s , et Guvier d i t que, 
dans quelques c o n t r é e s de l 'A l l emagne , on 
d é t e r r e une si prodigieuse q u a n t i t é de dents de 
chevaux fossiles, q u ' o n les ramasse par c h a r r è -
t é e s . I l n'est presque pas de va l l ées o ù l ' on puisse 
creuser des excavations de quelque é t e n d u e sans 
d é c o u v r i r des vestiges de chevaux : celles de la 
S o m m e et de la Seine en f o u r m i l l e n t , et l 'on en 
a r e n c o n t r é de confondus avec des os d ' é l é p h a n t , 
pendan t que l ' on t rava i l l a i t au canal de l 'Ourcq , 
p r è s Paris. 

(1) P. Gervais, Hist. nat. des mammifères. Paris, 1855, 
1 I I , p. 143. 

On compte ac tuel lement h u i t e s p è c e s vivantes, 
si l ' on ne c o n s i d è r e les chevaux et les â n e s que 
c o m m e des races de deux e s p è c e s . I l est cepen
dant probable qu ' i l s proviennent de plusieurs 
e s p è c e s - s o u c h e s : d ' u n autre c ô t é , i l existerait 
dans l ' i n t é r i e u r de l 'Asie et de l ' A f r i q u e p lu 
sieurs s o l i p è d e s q u i ne nous sont pas encore t rès-
connus . 

On a r e g a r d é la p lus grande par t ie de l 'Europe 
centrale et septentr ionale, l 'Asie centrale et l 'A- 1 

f r i q u e , c o m m e f o r m a n t l 'a i re de dispersion p r i 
m i t i v e des é q u i d é s . On peu t d i r e que, sauf les 
r é g i o n s polaires, i l s couvren t a u j o u r d ' h u i toute 
la surface d u globe. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans les 
steppes de l 'Asie et de l ' A f r i q u e , les é q u i d é s v i 
vent en troupes plus o u moins nombreuses, qui 
parcourent de vastes é t e n d u e s de te r ra in pour 
chercher des p â t u r a g e s . I l s se nourr issent d'her
bes ; mais en c a p t i v i t é , i l s se sont h a b i t u é s 
à une autre n o u r r i t u r e : i l s mangen t p r i n c i 
palement des gra ins . Dans le n o r d de l 'Eu
rope, i ls on t u n r é g i m e à la fo is an ima l et vé
g é t a l . 

Tous les é q u i d é s sont des a n i m a u x v i f s , évei l
l é s , agiles et p rudents . I l y a que lque chose d ' é 
l é g a n t et de noble dans tous leurs m o u v e m è n t s . 
E n l i b e r t é , i ls von t d ' o rd ina i r e d 'un t r o t assez 
rapide. L e u r a l lu re de course est le galop. Ils 
sont doux et paisibles v i s -à -v i s des an imaux inof
fensifs ; i ls f u i e n t devant l ' h o m m e et les grands 
carnassiers ; mais , en cas de danger , ils se d é 
fendent courageusement de leurs pieds et de 
leurs dents. 

L e u r f é c o n d i t é est t r è s - r e s t r e i n t e . L a femelle 
por te long temps , et m e t bas o rd ina i r emen t un 
seul pet i t . I l y a t o u j o u r s u n l o n g intervalle 
entre deux p o r t é e s . Un f a i t b i en digne de re
marque , c'est que tous les é q u i d é s paraissent 
pouvo i r se f é c o n d e r m u t u e l l e m e n t et donner 
naissance à des m é t i s o u mule t s . 

D o m e s t i c i t é . — Depuis des temps i m m é m o 
r i aux , deux e s p è c e s d ' é q u i d é s , le cheval et l ' âne , 
sont soumis à l ' h o m m e . De nos j o u r s , o n a vai 
nement e s s a y é de rendre domestiques quelques 
autres e s p è c e s q u i v iven t à l ' é t a t sauvage. Toutes 
les tentatives que l ' o n a fai tes p o u r amener le 
z è b r e o u l ' h é m i o n e au m ê m e d e g r é de domest i 
c i t é que le cheval , sont j u s q u ' i c i r e s t é e s i n f r u c 
tueuses : ces e s p è c e s n ' o n t p u ê t r e encore c o m 
p l è t e m e n t d o m p t é e s . 

Les équidés n'ont longtemps formé qu'une 
grande d iv i s ion g é n é r i q u e p o u r les m a m m a l o -
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gistes. Dans ces derniers temps, o n a e s sayé de 
les subdiviser ; mais tandis que les uns, s é p a r a n t 
des chevaux, les â n e s , les z è b r e s , on t admis p o u r 
chacun de ces types t ro is genres , les autres 
n'en ont r econnu que deux, les chevaux et les 
â n e s , quoiqu'assez d i f f é r e n t s pour const i tuer 

des groupes dist incts , leur paraissant devoir 
ê t r e g é n é r i q u e m e n t r é u n i s . 

L e tableau suivant renfe rme, dans l 'ordre m é 
thodique que nous avons c r u devoir adopter, les 
e s p è c e s , les pr incipales races et v a r i é t é s que 
comprend l a f a m i l l e des é q u i d é s . 

F A M I L L E D E S É Q U I D É S . 

GENRE CHEVAL. 

Chevaux sauvages ou errants. 
Chevaux errants de l'Asie. 

Tarpan. 
Muzins. 
Chevaux des steppes ou tartares. 
Cheval nu. 

Chevaux errants de l'Afrique. 
Eumrah ou cheval nain. 

Chevaux errants de PAme'rique du Sud. 
Cimmarones. 
Mustangs. 

Chevaux errants de PAme'rique du Nord. 
Chevaux errants de l'Océanie. 
Chevaux errants d'Europe. 

Chevaux français. 
Chevaux camargues. 
Chevaux des dunes de Gascogne. 

Chevaux de la Russie méridionale. 
Chevaux des Iles Britanniques. 

Poney des Shetlands. 
Chevaux de Norwège, de Laponie et d'Islande. 

Chevaux domestiques. 
Races asiatiques. 

Races arabes. 
Chevaux de l'Irak. 
Chevaux du Nedjed. 
Chevaux de l'Yémen. 
Chevaux de l'Oman. 
Chevaux de l'Hedjaz. 
Chevaux de Barheim. 
Chevaux de Mésopotamie. 

Races persanes. 
Races turques. 

Races africaines. 
Races de Nubie. 
Races de Numidie. 

Races européennes. 
Races espagnoles ou andalouses. 
Races anglaises. 

Cheval de course anglais. 
Cheval de chasse ou hunter. 

Cheval noir. 
Suffolk. 
Cheval de Lincolnshire. 
Poney. 

Races françaises. 
Chevaux des Pyrénées. 
Chevaux d'Auvergne. 
Chevaux bourguignons ou nivernais. 
Chevaux limousins. 
Chevaux anglo-normands. 
Chevaux corses. 
Chevaux du Morbihan et de la Cornouailles. 
Chevaux du Poitou. 
Chevaux percherons 
Chevaux boulonais. 
Chevaux flamands. 
Chevaux ardennais. 
Chevaux franc-comtois. 

Races hollandaises. 
Cheval hollandais. 
Cheval frison. 

Races allemandes. 
Cheval mecklembourgeois. 
Cheval du Holstein. 
Cheval allemand. 
Cheval hongrois. 

Races danoises et russes. 
Cheval danois. 
Cheval russe. 

GENRE ANE. 
Hémione. 
Kiang ou Polyodon. 
Onagre. 
Ane d'Afrique. 
Ane vulgaire. 

Mulet. 
Bardot. 

GENRE ZÈBRE. 
Couagga. 
Dauw. 
Zèbre. 
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Fig. 145. Fragment d'une peinture murale dans un temple égyptien. 

L E S C H E V A U X — EQUUS. 

Caractères. — Les caractères généraux du 
genre cheval é t a n t ceux que nous venons de recon
n a î t r e à la f a m i l l e des é q u i d é s , i l serait superf lu 
de les reprodui re . Nous ne t iendrons compte i c i 
que des c a r a c t è r e s d i f f é r en t i e l s , propres à faire 
s é p a r e r g é n é r i q u e m e n t les chevaux des e s p è c e s 
f o r m a n t les deux autres groupes de la f a m i l l e . 

Les chevaux se d is t inguent des â n e s et des 
z è b r e s par une robe u n i f o r m e , c ' e s t - à - d i r e par 
u n pelage d'une seule couleur , n ' o f f r an t aucune 
trace de bandes ou de raies n i sur le dos n i sur 
les membres : i ls se d is t inguent encore par une 
saillie c o r n é e o u châtaigne à la face interne des 
quatre membres ; par une c r i n i è r e é p a i s s e , l o n 
gue, flottante ; et par une queue g é n é r a l e m e n t 
garnie, à pa r t i r de la racine, de crins abondants 
et a l l o n g é s , ce q u i f a i t p a r a î t r e cet organe plus 
long q u ' i l n'est en r é a l i t é . 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — A quelle 
é p o q u e remonte la c o n q u ê t e de l ' an ima l q u i 
m é r i t e si b ien les é p i t h è t e s de noble et d 'u t i l e , 
sous quelque f o r m e q u ' i l se p r é s e n t e à nous , et 
à q u i devons-nous cette c o n q u ê t e ? 

R i e n ne peut nous é c l a i r e r sur ce p o i n t ; r i e n 
ne nous d i t à quel m o m e n t l ' h o m m e l 'a assujetti ; 
nous ne connaissons pas m ê m e le pays o ù l 'on 
dompta les premiers chevaux. On c ro i t cepen
dant que ce f u r e n t les peuples de l 'Asie cen
trale q u i firent du cheval u n an imal domestique, 
et que c'est de là q u ' i l aurai t é t é e x p o r t é , d 'une 
part , dans l ' e x t r ê m e Orient , en Chine ; de l 'au
t re , dans le M i d i et dans l 'Occident . L ' e s p è c e 

subsiste t o u j o u r s à l ' é t a t l i b r e dans ces con
t r é e s ; elle habi te les steppes é levés et les 
montagnes, o ù elle est d i s p e r s é e en nombre 
c o n s i d é r a b l e . I l est à p r é s u m e r que des che
vaux domestiques sont venus se m ê l e r à d i 
verses reprises à ces t roupeaux sauvages, mais 
le f o n d de la p o p u l a t i o n est cer ta inement p r i m i 
t i f . D ' a i l l è u r s la ph i lo log ie v ien t i c i en aide à la 
zoologie : on a c o n s t a t é que les divers noms don
n é s au cheval dans les langues de l 'Occident dé
r iva ien t tous d u zend et d u sanscrit , c 'es t -à-d i re 
des langues de l 'Asie centrale ; c'est donc de cet 
an t ique foyer de la grande c iv i l i sa t ion que l'es
p è c e nous est venue en m ê m e temps que les 
noms qu 'e l le por te encore. 

Quoi q u ' i l en soit de cette o p i n i o n , l 'histoire 
trouve d 'abord ces an imaux en É g y p t e . Dans 
les ruines de P e r s é p o l i s , sur les h i é r o g l y p h e s les 
plus anciens, on les v o i t por ter les hommes 
au m i l i e u des combats et t r a î n e r des chars 
(fig. 145). 

E n Perse, dans les Indes, le cheval a é t é aussi, 
d è s l 'o r ig ine des temps his tor iques , le compa
gnon de l ' h o m m e . 

Les Chinois , q u i , au t é m o i g n a g e de leurs an
ciens l ivres, l 'avaient r e ç u é g a l e m e n t de l ' é t r an
ger, l ' employaient d é j à dans leurs e x p é d i t i o n s 
mi l i t a i res plus de deux m i l l e ans avant notre è r e . 

Les H é b r e u x n 'eurent des chevaux que vers 
l ' é p o q u e de David et de Sa lomon. A b r a h a m , 
Isaac, Jacob p o s s é d a i e n t des â n e s dont i l est 
quest ion, dans l ' é n u m é r a t i o n de leurs richesses, 
avec les chameaux et les moutons , mais i ls ne 
paraissent pas avoir é l evé des chevaux, n i m ê m e 
s ' ê t r e s o u c i é s de ces an imaux . I l est r emarqua -
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Fig. 146. Les cne 

ble que dans les livres juifs il n'en est fait men
t i o n q u ' à pa r t i r de l ' é p o q u e de Joseph ; i l sem
blera i t q u ' i l f a i l l e en conclure que les H é b r e u x 
n 'ont p o s s é d é cet a n i m a l q u ' à pa r t i r de leur 
re tour d ' É g y p t e , d ' o ù i ls l 'on t p e u t - ê t r e r a m e n é . 

« A l ' é p o q u e de M o ï s e , d i t M . P. Gervais ( I ) , l e s 
I s r aé l i t e s ne s'en servaient po in t , m ê m e dans les 
combats, et le l é g i s l a t e u r leur recommande , 
lorsqu ' i l s se rendron t à la guerre, de n 'avoir po in t 
peur des chevaux n i des chariots de leurs enne
m i s , mais de placer leur confiance dans le D ieu 
d ' I s r a ë l ; cependant i l n 'en f u t pas tou jour s a ins i , 
et le l iv re des Rois nous parle d é j à de Yécuyer 
de Jonathas ; i l rappor te aussi que Dav id , va in
queur d ' A d a r é z a r , fils de Rohab, r o i de Soba, 
sur T E u p h r a t e , l u i p r i t 1,700 cavaliers, mais 
qu'il coupa les nerfs des jambes à tous les chevaux 
des chariots, et nen réserva que pour 100 cha
riots. 

« B i e n t ô t a p r è s , l 'observation des anciennes lois 
d u t se r e l â c h e r encore en p r é s e n c e des nouveaux 
besoins d 'une c iv i l i sa t ion que ses rapports avec 
des peuples é c l a i r é s avaient sensiblement perfec
t i o n n é e ; aussi l isons-nous a i l leurs (2) : « Salo-
« m o n avait 40,000 chevaux pour les chariots , 
« et 12,000 chevaux de selle. » 

E t plus l o i n (3 ) : 
« S a l o m o n rassembla u n grand nombre de 

« chariots et de gens de cheval ; i l eut 1,400 

(1) P. Gervais, Hist. nat. des Mammifères. Paris, 1855, 
t . I I . 

(2) Livre des Rois, chap. iv, verset 26. 
1,3) Chap. vin, verset 26. 

BKEHM. 

IX du Parthénon. 

« chariots, 1,200 hommes de cavalerie, et il les 
« d i s t r ibua dans les villes fortes, et en re t in t une 
« part ie pour ê t r e p r è s de sa personne dans J é -
« rusalem. » 

Le m ê m e l ivre nous d i t la provenance de ces 
chevaux, et m ê m e leur valeur. I ls venaient en 
part ie de l ' É g y p t e et de Coa, d ' o ù o n les ame
nai t à u n p r i x a r r ê t é . U n attelage de quatre 
chevaux d ' É g y p t e c o û t a i t à Salomon six sicles 
d'argent, et u n cheval (sans doute u n é t a l o n ) 
cent c inquante ( t ) ; et tous les rois des H é t é e n s 
et de Syrie l u i vendaient aussi des chevaux (2). » 

L a Bib le trace u n admirable po r t r a i t d u che
val de Job . 

E n Europe la domest icat ion de l ' e s p è c e che
val ine remonte b ien au d e l à des temps h é r o ï q u e s 
de la G r è c e . « H o m è r e (3), d i t encore M . P. G è r -
vais, parle des nombreux haras p o s s é d é s par 
P r i a m , et i l a t t r ibue à É r i c h t h o n i u s , l ' u n des 
a n c ê t r e s d u dernier r o i t r oyen , 3,000 j u m e n t s , 
et pare i l n o m b r e de magnif iques poulains . 

« L e s bas-reliefs des monumen t s assyriens peu
vent nous donner une i d é e de la b e a u t é des an
ciens chevaux de l 'Asie Mineu re , et nous voyons 
par les peintures de l 'ant ique É g y p t e , q u ' i l y en 
avait aussi de f o r t beaux dans la va l l ée du N i l . 
Ce f u r e n t sans doute ces chevaux de l 'As ie M i 
neure et de l ' É g y p t e q u i f u r en t e m p l o y é s avec le 
plus de s u c c è s par les Grecs, puisque les magn i 
fiques d é b r i s des bas-reliefs d u P a r t h é n o n 

(1) Ou 7716 francs de notre monnaie. 
(2) Livre des Rois, v. 39. 
(3) Homère, Iliade. 

11 — 138 
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{fig. 146) d é m o n t r e n t q u ' à l ' é p o q u e de P é r i c l è s 
les A t h é n i e n s p o s s é d a i e n t des chevaux f o r t c l é -
gants, et que nous savons, par divers auteurs, 
qu 'on t i r a i t de la Cappadoce et des pays voisins 
ceux q u i couraient dans les j eux o lympiens . 

« L a l é g e n d e de Neptune donnant le cheval 
à A t h è n e s , tandis que Minerve l u i procure l ' o l i 
vier , do i t fa i re admett re aussi que ce p r é c i e u x 
q u a d r u p è d e avait une or ig ine é t r a n g è r e à la 
G r è c e , p u i s q u ' i l é t a i t venu par le soin du d ieu 
des eaux. On sait, en effet, que, de nos jours en
core, les peuples donnent habi tue l lement le n o m 
de mar ins aux an imaux ou aux produi ts de toute 
sorte que leur apporte la navigat ion. Les rois de la 
c ô t e de l 'Asie Mineure se l iv ra ien t d 'ail leurs avec 
une grande ac t iv i t é au commerce des chevaux, et 
i ls c o n t r i b u è r e n t à r é p a n d r e la belle race que 
nous appelons race arabe. Anciennement , l ' A r 
m é n i e fournissai t aussi des chevaux et des m u 
les aux princes c o m m e r ç a n t s de T y r et de S i -
don , et la Perse se l iv ra i t avec s u c c è s à la m ê m e 
indus t r ie . Cyrus avait r é u n i dans ses haras, sans 
doute en vue des grandes e x p é d i t i o n s q u ' i l se 
proposait, 800 é t a l o n s et 16,000 juments ; et les 
chevaux de race persane sont encore a u j o u r d ' h u i 
des chevaux f o r t e s t i m é s . Les Numides , dont les 
chevaux p e r f e c t i o n n è r e n t plus t a rd et à diverses 
é p o q u e s ceux de l'Espagne et de plusieurs con
t r é e s de l 'Europe m é r i d i o n a l e , comme ils l 'a
vaient sans doute é t é par ceux a p p o r t é s de l 'Asie 
Mineure , é t a i e n t é g a l e m e n t c é l è b r e s par l eur 
b e a u t é et par leur r a p i d i t é . I l y avait alors, 
comme a u j o u r d ' h u i , dans les pays civi l isés q u i 
entouraient la M é d i t e r r a n é e , des chevaux de 
selle et des chevaux de t r a i t , mais ces derniers 
é t a i e n t les plus r é p a n d u s , parce qu 'on se servait 
plus souvent des chariots dans les combats que 
de la cavalerie p roprement d i te . » 

Ce n'est pas seulement dans les bas-reliefs de 
ses monuments que l ' a r t grec reproduisai t si 
excel lemment les chevaux; on retrouve aussi 
la figure de ces animaux sur une fou le de m é 
dailles de la p é r i o d e grecque et de la p é r i o d e 
romaine. L e cheval, d 'a i l leurs , é t a i t devenu le 
symbole de Carthage, et W i n c k e l m a n n cite des 
m é d a i l l e s de cette v i l le sur lesquelles i l est re
p r é s e n t é p r è s d 'un palmier . Choiseul en men
t ionne d 'autres, et p a r t i c u l i è r e m e n t celles de 
Thessalonique, de M a r o n é e et de Cyme q u i of
f r e n t le m ê m e a t t r i bu t . 

On d i t que l ' a r t de monter le cheval f u t i n 
ven t é par les Scythes, a u j o u r d ' h u i les Tartares, 
et que, lorsqu' i ls v in ren t en Thrace, les Grecs 
en f u r e n t si e f f r ayés , qu ' i l s c ruren t que l ' homme 

et l ' an ima l ne f o r m a i e n t q u ' u n seul corps : l ' on 
assure m ê m e que c'est l à l ' o r ig ine de la fable des 
centaures. On sait, d 'a i l leurs , que les Mexicains 
eurent les m ê m e s craintes et c o m m i r e n t la m ê m e 
m é p r i s e lorsqu ' i l s v i r en t pour la p r e m i è r e fois les 
cavaliers espagnols que Gortez l a n ç a contre eux. 

Si r i e n ne peut nous apprendre o ù et quand a 
é t é fa i te la c o n q u ê t e d u cheval , e s t - i l possible 
au moins de re t rouver la souche de cet animal ? 
D é r i v e - t - i l d 'une e s p è c e un ique o u de plusieurs 
e s p è c e s ? 

I c i encore o b s c u r i t é c o m p l è t e , que n i la t r ad i 
t i on , n i l 'h i s to i re , n i l a science ne peuvent dissi
per. Ceux q u i n ' admet ten t qu 'une seule espèce 
souche sont p e u t - ê t r e aussi f o n d é s que ceux qu i 
en supposent un plus grand n o m b r e . Dans l 'opi
n i o n de F i tz inger , la p l u p a r t de nos diverses ra
ces descendraient de c i n q chevaux p r i m i t i f s , qu i 
seraient le tarpan, le cheval nu, le cheval léger, 
q u i p a r a î t ne pas d i f f é r e r de l ' h é m i o n e , et deux 
types abstraits, à peu p r è s e n t i è r e m e n t inconnus, 
le cheval lourd et le cheval nain. 

Nous allons jeter un coup d'œil sur les che
vaux connus, en les d i s t inguant , comme nous 
l'avons f a i t p o u r les chiens (1), en chevaux sau
vages o u errants, et en chevaux domestiques. 

1° Les chevaux sauvages ou errants. 

Caractères. — A l'état sauvage, les chevaux 
sont moins beaux que ceux q u i v ivent en domes
t i c i t é ; l eur t ê t e est plus grosse et leurs é m i -
nences osseuses sont p lus saillantes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I ls fo rmen t 
des t roupes conduites par u n m â l e q u i , en chef 
courageux, s 'offre le p remie r à tous les dangers. 
Ces t roupes n 'on t pas de re fuge f ixe pour s'y 
l i v re r au repos ; elles c ra ignen t beaucoup les 
orages, et lorsque le tonnerre gronde , on les voit 
f u i r é p o u v a n t é e s j u s q u ' à ce qu'elles a ient t r o u v é 
quelque ab r i ou que ses roulements cessent. 

Encore a u j o u r d ' h u i , l ' on t rouve dans les step
pes de la Haute-Asie, des t roupeaux nombreux 
de chevaux assez peu d i f f é r e n t s de ceux que nous 
p o s s é d o n s , sans que l ' on sache s'ils descendent 
des chevaux domestiques ou s'ils en sont la 
souche. Les uns ressemblent t ou t à f a i t à des 
an imaux sauvages ; les autres ne s ô n t que des 
chevaux redevenus sauvages, comme ceux des 
llanos de l ' A m é r i q u e d u Sud . 

Les chevaux sauvages sont courageux, et ils 

(1) Voyez, tome I, p. 324. 
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se d é f e n d e n t si b ien des carnassiers que rare
ment on les vo i t p é r i r par l eur dent . 

C a p t i v i t é . — On dompte fac i lement la p l u 
par t des chevaux libres que l ' on rencontre en 
d i f f é r e n t e s r é g i o n s d u globe ; mais quelques-uns 
sont rebelles à l ' é d u c a t i o n . 

1° Les chevaux errants asiatiques. 

LE TARPAN. 

Der Tarpan. 

Le tarpan ( fig. 147) est regardé par les Tartares 
et les Cosaques, comme u n a n i m a l r é e l l e m e n t 
sauvage. 

C a r a c t è r e s . — I l est de ta i l le moyenne, assez 
maigre , à membres minces, mais for ts et a l l o n g é s , 
à cou mince et assez l o n g , à t ê t e re la t ivement 
épa i s se , à f r o n t fo r t emen t b o m b é , à oreilles po in 
tues, i n c l i n é e s en avant, à yeux peti ts , v i f s , é t in -
celants, m é c h a n t s . Ses sabots sont minces, po in
tus ; ses poi ls , en é t é , sont épa i s , courts, o n d u 
l é s , presque c r é p u s , sur tout aux jambes de 
d e r r i è r e ; en hiver , i ls sont é p a i s , fo r t s , longs, 
sur tout au menton , o ù i ls f o r m e n t une sorte de 
barbe. L a c r i n i è r e est cour te , é p a i s s e , t o u f f u e 
et c r é p u e . L a queue est de moyenne longueur . 
Le pelage d ' é t é est b r u n ou fauve b r u n ; ce lu i 
d 'h iver est plus c la i r , presque blanc ; la queue 
et la c r i n i è r e sont f o n c é e s . On ne t rouve pas 
d ' ind iv idus gr is , et les noirs sont rares. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e ta rpan est 
o r ig ina i re des c o n t r é e s s i t u é e s entre la mer d ' A 
r a l et le versant sud des montagnes de la Haute-
Asie . On le t rouve en grand nombre dans toutes 
les steppes de la Mongol ie , dans le Gobi, les 
f o r ê t s d u cours s u p é r i e u r d u Hoang-ho, et les 
montagnes d u n o r d de l ' I nde . I l p a r a î t avoir é t é 
plus r é p a n d u autrefois , et avoir ex i s t é , i l y a en
v i r o n u n s i èc l e , dans la S i b é r i e , et m ê m e dans 
la Russie d 'Europe. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — O n voi t 
toujours les tarpans en troupes de plusieurs 
centaines d ' ind iv idus . Chaque t roupe se subdivise 
en petites f ami l l e s , à la t ê t e de chacune des
quelles se t rouve u n é t a l o n . Ces t roupes pa rcou
rent en tous sens les vastes steppes, et s'avan
cent g é n é r a l e m e n t contre le vent . Par les temps 
de neige, les tarpans gagnent les montagnes, les 
i b r ê t s , et gra t tent la neige pour pouvoi r p a î t r e . 
Les f r è r e s Sch l ag in twe i t les ont r e n c o n t r é s à une 
a l t i t ude de 6,000 m è t r e s au-dessus d u niveau de 
la m e r , l à o ù l ' o n ne v o i t plus que le yack et le 
chevro ta in por te -musc : i ls y é t a i e n t t r è s - m é 

fiants , t r è s - c r a i n t i f s . Les tarpans passent pour les 
an imaux les plus prudents des steppes. L a t ê t e 
l evée , ils regardent t o u t autour d 'eux, dressent 
les oreil les, ouvrent les naseaux, et reconnais
sent tou jours à temps l 'approche d 'un ennemi . 

L ' é t a l o n est le chef de la bande : i l vei l le à sa 
s é c u r i t é , mais, en re tour , i l exige l ' o b é i s s a n c e . 
11 chasse les jeunes m â l e s , et tant que ceux-c i n 'on t 
pas r é u n i quelques jumen t s autour d'eux, i ls sont 
c o n d a m n é s à ne suivre labande que de l o i n . D è s que 
le t roupeau a p e r ç o i t u n objet q u i ne l u i est pas 
f a m i l i e r , le chef ren i f le , remue les oreilles, cour t 
la t ê t e hau t e ; s ' i l flaire quelque danger, i l h e n n i t 
b r u y a m m e n t , et toute la bande s 'enfui t au ga
l o p , les juments en avant, les é t a l o n s f e rman t la 
marche et p r o t é g e a n t la retrai te . Souvent les 
j umen t s disparaissent comme par enchante
ment : elles se sont c a c h é e s dans u n bas-fond, et 
attendent les é v é n e m e n t s . Les é t a l o n s ne cra i 
gnent pas les carnassiers. I l s courent sus aux 
loups, les f rappent de leurs pattes de devant , 
comme nous avons v u que le faisaient les che
vaux q u i paissent dans les steppes de la Russie 
d u Sud (1). L ' o n avait d i t que pour r é s i s t e r à 
leurs ennemis, i ls se p l a ç a i e n t en r o n d , la t ê t e 
au centre, et l a n ç a i e n t cont inue l lement leurs 
pieds en a r r i è r e : i l y a longtemps que cette fable 
est d é m e n t i e . Ce q u ' i l y a de v r a i , c'est que les 
é t a l o n s f o r m e n t u n cercle au tour des j u m e n t s 
et des poulains quand u n carnassier s 'approche. 
U n ours peut de temps à autre d é v o r e r u n ta r 
pan ; le loup est r é g u l i è r e m e n t mis en f u i t e . 

Les é t a l o n s se l i v r e n t entre eux des combats 
violents ; les jeunes doivent t o u j o u r s acheter 
leurs droi ts par des duels a c h a r n é s . 

Les habitants des steppes, a d o n n é s à l ' é l ève 
des chevaux, cra ignent les tarpans plus encore 
que les loups, à cause des dommages qu ' i l s l eu r 
causent. Dès que ces chevaux sauvages aper
ç o i v e n t une voi ture t r a î n é e par des chevaux do
mestiques q u i , avant l eur asservissement, é t a i e n t 
leurs camarades, i ls courent à e u x ; à peine les 
ont-i ls reconnus à leurs hennissements qu ' i l s les 
en tourent et les e n t r a î n e n t de g r é o u de force . 

Malheur aux personnes q u i se t rouvent dans la 
vo i tu re 1 E n d é p i t des cris et des coups des gar
diens, les chevaux des steppes, pr is de f u r e u r , 
br isent les voitures en morceaux à coups de p ied 
et de dents, arrachent les harnais de leurs ca
marades, les rendent à la l i b e r t é ; puis , j oyeux et 
hennissants, les e m m è n e n t avec eux en t r i o m p h e . 

Les chevaux domestiques, lorsqu ' i ls ne se m ê -

(1) Voyez t. I, p. 486. 
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l en t pas aux autres chevaux sauvages, deviennent 
des muzins ; mais le cas contra i re se p rodu i t le 
plus souvent, aussi ne t rouve- t -on de tarpans 
purs que dans u n espace l i m i t é : au Garacum, 
aux bords d u fleuve T o m , dans les steppes de la 
Mongol ie et le d é s e r t de Gobi . 

C a p t i v i t é . — L e ta rpan est d i f f i c i l e à dompter . 
Sa v i v a c i t é , sa force , sa sauvagerie d é f i e n t toute 
l'adresse des Mongols e u x - m ê m e s . I l ne supporte 
pas la c a p t i v i t é . La p lupar t des tarpans captifs 
p é r i s s e n t dans la seconde a n n é e . Les poulains 
m ê m e s ne peuvent ê t r e jamais que m a l appr ivo i 
sés ; i ls restent t ou jou r s sauvages et r é t i f s . 
On ne peut s'en servir comme chevaux de selle : 
c'est t o u t au plus si on peut les atteler à un 
char io t , avec u n autre cheval , et encore don
nent-i ls f o r t à fa i re à l eur compagnon d'atte
lage et à l e u r cocher. 

Chasse. — Les Mongols chassent les tarpans 
à cause des dommages qu ' i l s leur causent en en
levant leurs chevaux. I l s cherchent d 'abord à at
teindre T é t a l o n ; car, d è s q u ' i l est t u é , les j u 
ments se dispersent, et i l devient faci le de s'en 
emparer. 

LES M U Z I N S . 

Die Muzin. 

Mœurs, habitudes et régime. — Les muzins 
q u i ne sont, c o m m e nous venons de le d i re , que 
des chevaux domestiques redevenus l ibres , se 
r e c o n n a i s s e n t à l e u r s al lures d é s o r d o n n é e s . Quand 
on t rouve p a r m i eux des é t a l o n s - t a r p a n s , ce q u i 
arr ive ra rement , ces é t a l o n s prennent l a direc
t ion d u t roupeau . Les muzins a t t i r en t aussi les 
chevaux domestiques, et les engagent à par ta
ger l eur l i b e r t é . On d i t qu ' i l s t raversent les cours 
d'eau et les é t a n g s les plus larges, devant les
quels reculent les tarpans. 

LES CHEVAUX DES STEPPES OU T ART ARES. 

Les chevaux des steppes asiatiques ne mè
nent pas plus que les p r é c é d e n t s une vie envia
ble. Nous avons d o n n é u n a p e r ç u des m œ u r s des 
tarpans, chevaux r é e l l e m e n t sauvages ; Schlat ter 
et d'autres voyageurs von t nous fa i re c o n n a î t r e 
les chevaux des Tar tares , des K i r g h i s e s , des 
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Iakoutes et des Tongouses, q u i v ivent à peu p r è s 
tous dans les m ê m e s condi t ions . 

C a r a c t è r e s . — L e cheval des steppes (fig. 148), 
dont la race est f o r t pure et q u i p a r a î t avoir d u 
sang de l a race arabe, acquier t une grande per
f ec t ion , n o n pas p r é c i s é m e n t sous le rappor t de 
la b e a u t é des fo rmes , mais sous celui de la force 
et de l a v igueur . L a magni f ique encolure que 
p rend ce cheval l o r squ ' i l est entre les mains de 
l ' h o m m e , p rov iendra i t , à ce que l 'on p r é t e n d , 
de ce q u ' i l est souvent r e n f e r m é dans une é c u 
r i e d o n t la f e n ê t r e est au t o i t ; ce q u i accou
t u m e l ' a n i m a l à regarder en l ' a i r et à prendre 

u n noble po r t . 
L e cheval des steppes est l ' an ima l f a v o r i des 

Tar tares . « On l ' emplo ie , d i t Schlat ter , plus 
c o m m e b ê t e de selle que comme b ê t e de t r a i t ; 
mais ce ne sont que les quelques chevaux de 
selle que l ' on garde à la maison et qu 'on n o u r r i t 
de f o i n et d 'orge . L « s autres v ivent toute l ' a n n é e 

dans les steppes en grands t roupeaux, et doivent 
se chercher à e u x - m ê m e s leur nou r r i t u r e . On 
vo i t souvent 1,000 à 2,000 de ces chevaux r é u n i s 
ensemble; l ibres, fiers, v igoureux , aucun h o m m e 
ne les a encore h u m i l i é s et d o m p t é s . Par les mau
vais t e m p s , les t e m p ê t e s , les tourmentes de 
neige, ces an imaux se dispersent souvent au l o i n 
et i l f au t plusieurs j ou r s pour les re t rouver . Les 
Tartares savent cependant que les chevaux vont 
tou jours contre le vent , i ls connaissent donc l a 
d i rec t ion dans laquelle i ls ont à les chercher . 

« Rarement ces chevaux sont g a r d é s par des 
bergers. Tous les v ingt -quat re heures, on les f a i t 
r en t re r au vi l lage, et l ' on t r a i t les j umen t s . U n 
enfant peut ramener t o u t le t roupeau ; car ces 
chevaux, d è s qu ' i ls remarquent q u ' i l f au t al ler se 
faire t r a i r e , se rassemblent comme les moutons . 
Pendant la grande chaleur, i l s ne mangent pas ; 
ils se r é u n i s s e n t en cercle, la t ê t e au centre , 
pour se fa i re m u t u e l l e m e n t u n peu d 'ombre . 
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et agi tent cont inue l lement leur longue queue. 
Une fa ib le brise v ient-e l le à souff ler , ils se dis
persent dans la steppe, et l è v e n t la t ê t e pour 
aspirer le vent . U n é t a lon est a c c o m p a g n é d ' u n 
cer ta in nombre de j u m e n t s . Souvent, un chef de 
bande cherche à enlever une j u m e n t d'une autre 
bande : i l en r é s u l t e entre les ravisseurs et l ' é t a l o n 
d u t roupeau dans lequel le rapt a eu l i eu des 
combats a c h a r n é s , et quelquefois morte ls ; les 
combattants se l èven t sur leurs pattes de der
r i è r e , marchen t l ' u n sur l ' aut re , se morden t , se 
donnent des coups de pied, à se briser les os. 

« Les j u m e n t s q u i paissent toute l ' a n n é e dans 
les steppes, se laissent t r a i re f ac i l ement quand 
elles ont leurs petits devant elles. Lorsque le 
t roupeau est a r r i v é dans le v i l lage , o n commence 
par prendre les poulains avec une longue per
che, à laquelle est f ixé un n œ u d coulan t ; on les 
attache ensuite, et i ls restent ainsi plusieurs 
heures à la chaleur, tandis que le reste d u t r o u 
peau les entoure paisiblement . Quand le la i t s'est 
a c c u m u l é chez les j umen t s , on les p rend l 'une 
a p r è s l 'autre , comme on a pr is les poulains . On 
a m è n e une j u m e n t p r è s de son pet i t , et a p r è s 
qu 'e l le l u i a d o n n é à boire , elle se laisse t ra ire 
devant l u i . Les hommes et les femmes accom
plissent é g a l e m e n t bien cette besogne. Puis, on 
recondui t le t roupeau dans la steppe. Ce la i t ne 
se bo i t pas f r a i s : on le laisse fe rmenter ; et on ob
t ien t ainsi le koumiss ou cumis, boisson enivrante, 
q u i est pou r les Tartares ce qu'est le v i n pour 
nous (1). 

« Le Tartare v e u t - i l dresser à la selle u n che
val adulte , i l commence par le prendre avec u n 
n œ u d coulant ; puis , plusieurs personnes viennent 
à son aide et cherchent à l u i l ie r les pattes. Cela 
f a i t , i ls le renversent, et pendant que les uns le 
maint iennent , les autres l u i me t ten t u n harnais 
et des entraves, consistant en une courro ie , at
t a c h é e à t rois des pieds de l ' an ima l , de m a n i è r e 
à l ' e m p ê c h e r de cour i r , sans l ' e m p ê c h e r de se 
t e n i r debout et de marcher à petits pas. On r e 
me t alors le cheval sur ses jambes, on le t ient par 
les oreilles et on place sur son dos une selle p a r t i 
c u l i è r e , qu 'une sangle sert à ma in ten i r ; u n Tartare 
s'assied sur le dos n u d u cheval, d e r r i è r e une 
saillie que p r é s e n t e la selle et q u i l ' e m p ê c h e de 
tomber ; les entraves sont alors e n l e v é e s , le ca-

(I) Voyez sur le koumiss et son emploi thérapeutique en 
particulier dans le traitement de la phthisie pulmonaire : 
Fonssagrives, Thérapeutique de la phthisie pulmonaire. 
Paris, 1866, p. 123. — Fonssagrives, Hygiène alimentaire, 
2« édition. Paris, 1867, p. 647. — Stahlberg, Bull, de CA-
"adémit de médecine. Paris, 1867, t XXXII, p. 1024. 

val ier f rappe sa mon tu re i n d o m p t é e , l u i l â c h e la 
br ide , pendant q u ' u n autre cavalier s u i t , et 
par ses coups e m p ê c h e l ' an ima l de s ' a r r ê t e r 
cour t , de fa i re des é c a r t s • la course est pous
sée j u s q u ' à ce que le cheval soit f a t i g u é . A ce 
m o m e n t , le cavalier cherche à le guider et à le 
ramener au vi l lage . L à o n l u i m e t les lacs ; on 
l 'attache de tel le sorte q u ' i l puisse fa i re quel
ques peti ts pas, mais que sa t ê t e ne puisse 
a r r ive r jusqu 'au s o l , et l ' o n se borne à l u i 
donner quelques p o i g n é e s de f o i n . A p r è s une 
n u i t ainsi p a s s é e , on l 'abreuve, puis on reprend 
les m ê m e s exercices, mais en le sellant c o m p l è 
tement . A u b o u t de quelques jou r s , la f a i m et la 
fa t igue on t d o m p t é l ' a n i m a l , q u i devient doux 
comme u n m o u t o n . 

« E n voyage, les chevaux ne sont pas a t t a chés 
mais la i ssés en l i b e r t é : j ama i s i ls ne couchent à 
l ' é c u r i e . On leur f a i t pa rcou r i r , par j o u r , de 8 à 
10 mi l les al lemands ; on l eu r f a i t traverser les 
fleuves les plus larges, car i ls nagent parfai te
men t ; leurs gardiens, dans ces circonstances, les 
suivent en canot ou à la n a g é , en s'accrochant 
à la queue de l ' u n d 'eux. » 

U n T u r c o m a n q u i a dessein d'entreprendre 
une e x p é d i t i o n , commence par r a f r a î c h i r son 
cheval avec le plus g rand soin , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l 
l ' a m è n e par la course et une longue abstinence à 
u n é t a t de ma ig reur d é t e r m i n é avec la plus par
fai te p r é c i s i o n . S i , a p r è s ce r é g i m e , le cheval, 
condui t à l 'eau, bo i t copieusement, c'est signe 
q u ' i l n'est pas assez d é g r a i s s é : les j e û n e s et les 
galops f o r c é s r ecommencen t donc, j u s q u ' à ce que 
l ' an ima l soit a r r i v é à l ' é t a t d é s i r a b l e . 

Sa n o u r r i t u r e , en d o m e s t i c i t é , est t r è s - s i m p l e et 
t r è s - r é g l é e : de l 'herbe le m a t i n , le soir et à m i 
nu i t ; une heure a p r è s son repas o n le b r ide . A 
certaines é p o q u e s , on l u i donne de p r é f é r e n c e 
des al iments secs ; i l a une fois par j o u r h u i t à 
neuf l ivres d 'orge. L e v é g é t a l le p lus r e c h e r c h é 
pour sa n o u r r i t u r e est le djoueri, don t la t ige , de 
la grosseur d 'une canne, con t ien t beaucoup de 
substance s u c r é e et peu d'eau. 

Les habi tants ont cou tume d'abreuver leur 
cheval quand i l est é c h a u f f é et de le fa i re ensuite 
v igoureusement caracoler. I l s a t t r i buen t à cet 
exercice la f e r m e t é de la cha i r de l eu r m o n t u r e 
et sa v igueur . I l p a r a î t cer ta in , en ef fe t , qu 'on 
peut fa i re pa rcour i r à u n cheval des distances de 
plus de 200 lieues en sept et m ê m e six j o u r s . 
Dans les courses qu ' i l s accomplissent lors des 
f ê t e s de m a r i a g e , les espaces parcourus sont 
de 7 à 8 l ieues. 

On rappor te que lorsque l ' a n i m a l est t r è s -
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é c h a u f f é par la course ou le t r ava i l , une des 
veines de son cou s'ouvre na ture l lement . 

Usages e t p r o d u i t s . — L e cheval des steppes 
rend au Tar ta re les plus grands services. I l le 
porte, l u i et sa ma i son ; i l bat son b l é ; i l l u i aide-
à forcer le gibier . On emploie à divers usages sa 
peau et ses poi l s . On mange sa viande, sa graisse, 
ses v i s c è r e s . L a viande de cheval est pour les 
Tartares le mets le plus d é l i c a t . Us ne mangent 
d 'ord ina i re que des chevaux malades, ou q u i 
ont p é r i , et qu ' i l s a c h è t e n t sur les m a r c h é s de la 
Russie. Les tendons s e r v è n t à coudre ; i ls sont 
p r é f é r é s au fil, comme é t a n t plus solides. Chez 
les Jakoutes, la jeune é p o u s e of f re à son fiancé 
une t ê t e de cheval cu i te , e n t o u r é e de saucisses 
faites avec la chair de la b ê t e . Les cr ins de la 
queue, a t t a c h é s aux arbres, r é j o u i s s e n t le g é n i e 
de la f o r ê t . 

A u x foi res de la Pologne, la vente de ces che
vaux se fa i t d 'une m a n i è r e é t r a n g e . L e haras est 
t ou jou r s dans une enceinte en dehors de la 
v i l l e . L 'acheteur d é s i g n e avec l a m a i n au pro
p r i é t a i r e le cheval q u i l u i p l a î t . D è s que le mar 
c h é est conc lu , le Tartare m o n t é sur u n cheval 
agi le et b ien d r é s s é , je t te u n n œ u d coulant sur 
le cou d u cheval d é s i g n é , s'efforce de le s é p a r e r 
adroi tement d u haras et de le fa i re sor t i r dans 
les champs. A p r è s avoir r é u s s i dans cette ma
n œ u v r e , i l le f a i t galoper ventre à terre devant 
l u i à coups de foue t , j u s q u ' à ce que le cheval 
tombe é p u i s é . Une fois t o m b é , on le b r ide , on 
le garrot te de toutes parts, et en serrant ses 
oreilles et ses l èv res avec de fins lacets, on le 
force à la d o c i l i t é . C'est dans cet é t a t que la 
pauvre b ê t e t remblan te et é p u i s é e est l iv rée par 
le Tartare à l 'acheteur, q u i se t i r e ensuite d'af
faire comme i l peut . 

Cette m a n i è r e de dresser les chevaux n'est r i en 
moins qu 'eff icace : sur d ix chevaux des steppes 
qu 'on a c h è t e , o n est s û r q u ' i l s'en t rouvera t o u 
jours u n o u deux tou t à f a i t indomptables . 

LE CHEVAL NU — EQVUS NUDUS. 

Das nackte Pferd. 

Ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a 
s igna lé des chevaux nus, an imaux t r è s - r a r e s et 
encore assez peu connus. 

C a r a c t è r e s . — L e cheval n u {fig. 149) est celui 
q u i ressemble le plus au cheval arabe. I l est b ien 
b â t i , de t a i l l e moyenne ; mais, à l 'except ion de 
quelques poils é p a i s q u i recouvrent sa peau, i l 
est c o m p l è t e m e n t n u . L ' o n peut d i re m ê m e q u ' i l 
n 'a pas de c r i n i è r e et encore moins de queue; 

car on ne peu t appeler de ce n o m les d i x o u 
douze poils roides et cassants, d ' envi ron 3 cent . 
de long , q u i couvrent le bout de son appendice 
caudal. Sa peau lisse, tendre, v e l o u t é e , luisante, 
est d 'un gris de souris f o n c é o u b run-no i r . Des 
observations attentives ont m o n t r é que la n u d i t é 
de la peau n ' é t a i t due n i à une maladie, n i à u n 
ar t i f ice d u p r o p r i é t a i r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Relat ivement 
à leur pa t r ie , on ne peut se l i v r e r q u ' à des conjec
tures. U n voyageur a d i t avoir r e n c o n t r é des 
troupes de ces chevaux sauvages ou à demi 
sauvages dans le Caboul ou l 'Afghan is tan . Ceux 
que l 'on a vus en Europe avaient é t é a m e n é s par 
des b o h é m i e n s , q u i assuraient les avoir a c h e t é s 
en C r i m é e . D'autres on t é t é pris en T u r q u i e , 
dans les guerres de la fin d u s ièc le dernier . 

Usages e t p r o d u i t s . — On ne peut r e c o m 
mander ce cheval comme an imal domestique : 
sa peau est si sensible que le mo indre harnais 
le blesse. 

2° Les chevaux errants d'Afrique. 

LE KUMRAH 

Nous manquons de détails sur les chevaux 
errants de l ' A f r i q u e . Cependant d'anciens au
teurs parlent d 'un cheval na in , q u i v i t en l i b e r t é 
dans le n o r d et l'ouest de l ' A f r i q u e . 

C a r a c t è r e s . — Le cheval, que les Arabes des 
bords d u Niger n o m m e n t Kumrah, ressemble 
beaucoup au poney : i l est pe t i t , mais b i en p r o 
p o r t i o n n é ; i l a la t ê t e grosse, le f r o n t large, 
les oreilles assez grandes, les yeux m é d i o c r e s , 
la queue et la c r i n i è r e touffues , les poils plats, 
e x c e p t é sur le f r o n t o ù i ls sont la ineux. La cou
leur de sa robe est le gris c e n d r é ou le blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A u temps des 
Romains , ce cheval paraissait assez r é p a n d u ; 
a u j o u r d ' h u i , on ne le t rouve plus que dans les 
f o r ê t s épa i s se s des montagnes, dans l 'ouest. Les 
bords d u Niger paraissent ê t r e sa v é r i t a b l e pat r ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t par pe
tites bandes; est t r è s - c r a i n t i f ; f u i t devant le 
danger, mais quand i l y est f o r c é , i l se d é f e n d 
avec courage, sur tout contre les carnassiers. 
Sa voix t i en t le m i l i e u entre le hennisse
ment d u cheval et le b ra imen t de l ' â n e . Les i n 
d i g è n e s le prennent et le dompten t . Quoique 
d 'abord t r è s - s a u v a g e , i l ne tarde pas à se soumet
t re et à s 'apprivoiser. 
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3° Les chevaux errants de l'Amérique du Sud. 

LES CIMARRONES. 

Lie Cimarrones. 

L'Amérique du Sud nourrit de grandes trou
pes de chevaux errants, sur lesquels d 'Azara, 
Guinnard et Rengger nous on t d o n n é des d é t a i l s 

i n t é r e s s a n t s . 
« D o n Pierre de Mendoze, d i t d'Azara ( i ) , venu 

avec une f lo t te , fonda en 1535, la c i té de Buenos-
Ayres . E l l e se d é p e u p l a b i e n t ô t a p r è s , parce que 
les habitants p a s s è r e n t au Paraguay, mais d'une 
m a n i è r e si i ncommode et si p r é c i p i t é e , qu ' i l s ne 
puren t emmener avec eux toutes les j umen t s 
qu ' i l s avaient t i r é e s de l 'Andalousie et de l ' î le de 
T é n é r i f f e , et qu ' i ls se v i ren t ob l i gé s d'en abandon

ner plusieurs. 
« Don Jean de Garay é t a b l i t Buenos-Ayres de 

nouveau, le 11 a o û t 1580, avec soixante habitants 
d u Paraguay, q u i y t r o u v è r e n t d é j à u n assez grand 
nombre de chevaux sauvages, provenus de ces 
juments , et i l s en t repr i ren t de dompter ceux 
dont i ls puren t s'emparer. Les agents de la fisca
l i t é s'y o p p o s è r e n t , en p r é t e n d a n t que ces 
chevaux devaient appartenir au r o i , et cet 
inc ident donna l i e u à des actes judic ia i res . J 'a i 
v u , dans les archives d u Paraguay, le jugement 
q u i , en 1596, d é c l a r a la p r é t e n t i o n d u fisc in jus te , 
et d é c i d a que les c o n q u é r a n t s devenaient les 
p r o p r i é t a i r e s des chevaux sauvages don t i ls par
venaient à se rendre m a î t r e s . 

« Tel le est l ' o r ig ine de l ' i nnombrab l e q u a n t i t é 
de chevaux sauvages q u i existe dans le sud de la 
r i v i è r e de la Plata , q u i s'est p r o p a g é e j u s q u ' à 
R i o - N é g r o , et m ê m e dans toute la ter re des Pata-
gons, à ce que l ' on p r é t e n d . » 

C a r a c t è r e s . — Les cimarrones, comme on 
appelle ces chevaux errants, sont aussi grands 
et aussi fo r t s , mais moins beaux que les che
vaux domestiques. I l s ont la t ê t e et les jambes 
plus grosses, le cou et les oreilles plus longs. 
I ls sont tous bruns ou noirs ; cependant ces der
niers sont rares. 

D'Azara assure n 'avoir v u pa rmi ces races 
errantes q u ' u n t r è s - p e t i t nombre de chevaux 
noirs : d ' a p r è s l u i , i ls sont o rd ina i rement b a i -
c h â t a i n , ou d 'une seule couleur . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les c imar
rones hab i ten t main tenan t toutes les pampas, 

(1) Azara, Essais sur l'Hist. des quadrupèdes du Para
guay. Paris, 1801, tome I I , p. 296 

en t roupeaux nombreux dts 12,000 ind iv idus . 
Chaque é t a l o n rassemble autant de juments 
q u ' i l peut , mais reste avec elles dans la bande 
c o m m u n e . Celle-ci n 'a pas de chef reconnu. 
Ces chevaux marrons sont nuisibles en ce qu'ils 
d é v a s t e n t les p â t u r a g e s et e n t r a î n e n t les chevaux 
domestiques, comme f o n t les tarpans. 

Quand i ls en a p e r ç o i v e n t , i ls courent à eux, 
les saluent par leurs hennissements, et sans 
grande r é s i s t a n c e de leur par t , les j o ignen t à 
leur bande . Les voyageurs sont souvent mis 
dans u n c rue l embarras par ces e n t r a î n e u r s de 
leurs montures . Aussi , t o u j o u r s que lqu 'un est-il 
en garde pour les é c a r t e r . I l s n ' a r r iven t pas en 
l igne de batai l le ; mais , c o m m e les Indiens , l 'un 
d e r r i è r e l ' au t re , et en file con t inue . Souvent ils 
f o r m e n t un grand cercle au tour d u cavalier, et 
ne se laissent pas f ac i l ement e f f rayer ; d'autres 
fois , i ls passent à c ô t é sans fa i re a t tent ion à l u i . 
Parfois , i ls courent en aveugles au m i l i e u des 
chariots . Heureusement , i l s ne se mont ren t pas 
la nu i t , soit qu ' i l s n 'y voient pas, soit qu ' i ls ne 
sentent pas les chevaux domestiques. 

On vo i t le c h e m i n qu ' i l s on t pa rcouru couvert 
de leurs cro t t ins sur plus d ' un m i l l e d ' é t e n d u e . 
I l est à peu p r è s cer ta in qu ' i l s cherchent les rou
tes pour y d é p o s e r leurs e x c r é m e n t s ; et comme 
tous les chevaux ont l 'habi tude de flairer les 
cro t t ins de leurs semblables et d 'y ajouter les 
leurs, les tas q u i r é s u l t e n t de cette habitude 
f o r m e n t souvent de v é r i t a b l e s mont icu les . 

Les Indiens mangent l a viande des cimarrones, 
su r tou t celle des j umen t s et des poulains ; les 
Espagnols n 'en f o n t n u l usage. L à seulement où 
i ls manquen t de bois , i ls tuen t parfois une j u 
ment b i en grasse, pour ent re teni r avec sa graisse 
le f eu de leur campement . Rarement on prend 
u n de ces chevaux pour le dompte r : les Indiens 
cependant le f o n t quelquefois . Pour r é d u i r e ce 
cheval à l ' o b é i s s a n c e , o n l 'a t tache à u n pieu, 
on le laisse t ro is j o u r s sans a l iments n i bois
son, puis on le mon te . I l f a u t avoi r eu soin de 
le c h â t r e r , car les hongres seuls peuvent ê t r e 
r é e l l e m e n t d o m p t é s . Pour prendre les c imar
rones, les chasseurs s 'approchent à cheval d 'un 
t roupeau, et lancent les bolas à l ' a n i m a l choisi , 
de m a n i è r e à le l u i enrou le r au tour des jambes 
et à le fa i re tomber . On le garrot te alors, et on 
le r a m è n e a t t a c h é à une corde solide et longue 
de 20 à 30 m è t r e s . Les p r o p r i é t a i r e s chassent 
ces chevaux errants , sans q u o i les leurs ne se
ra ient pas en s û r e t é . I l s les t r aquen t , les tuent à 
coups de lance, les fo rcen t , cherchent en u n mo t , 
à les d é t r u i r e par tous les moyens possibles. 
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Fig. 149. Le cheval nu (p. 311). 

A . Guinnard , q u i a pa s sé t ro i s ans au m i l i e u des 
Patagons, nous a d o n n é sur les chevaux errants 
de ces r é g i o n s des d é t a i l s f o r t i n t é r e s s a n t s . « Les 
chevaux des Pampas, d i t - i l , sont en g é n é r a l 
moyens et b ien fai ts ; assez faciles à dompter et 
presque infat igables . J 'ai v u souvent ces an imaux , 
q u i ne le c è d e n t en r i e n aux plus beaux anda-
lous, galoper pendant t o u t u n j o u r et tou te une 
n u i t , sans prendre autre chose que de l 'eau. Les 
Indiens s'y p rennent d 'une m a n i è r e f o r t bruta le 
p o u r les dompte r : une fois pr is au lasso, i ls les 
renversent sur le sol p o u r l eu r l ie r les pieds en
semble, a f in de pouvo i r l eu r passer sans d i f f i c u l t é 
dans la bouche une courro ie qu ' i l s at tachent 
f o r t e m e n t au-dessous de la l è v r e i n f é r i e u r e , 
a p r è s l eu r avoir p r é a l a b l e m e n t é c o r c h é les gen
cives et les l è v r e s , a f in de les rendre plus o b é i s 
sants à la pression de ce mors t rop souple. Us 
l eu r apposent ensuite une selle et les f o n t re le
ver en les main tenan t à deux : l ' u n par les na
seaux et une ore i l le , l ' aut re , à l ' a r r i è r e - t r a i n , par 
u n n œ u d coulant q u i l eu r re t i en t les deux j a m 
bes. A l ° r s le^ dompteu r , a r m é d 'une large l a 
n i è r e de c u i r o u .sorte de cravache t r è s - d u r e et 

(1) A. Guinnard, Trois ans d'esclavage chez les Patagons. 
Paris, 1864, p. 57. x £ K, 

BKE HM. 

f o r t pesante, t e r m i n é e par u n morceau de bois 
d e s t i n é à f rapper t a n t ô t les flancs, t a n t ô t la t ê t e 
de son cheval , s ' é l a n c e lestement sur l ' an ima l . 
A u signal d o n n é , les aides rendent avec u n par
f a i t ensemble de mouvements la l i b e r t é au cour
sier, q u i par t le plus souvent comme un t r a i t , 
n o n sans avoir l a n c é bon nombre de ruades et 
s ' ê t r e e f f acé de c ô t é et d 'autre. Quelques-uns r é 
sistent aux p rod ig ieux efforts que fon t leurs cava
liers pour l eu r fa i re t ou rne r la t ê t e à droi te ou à 
gauche et se r ou l en t avec eux ; mais , en g é n é r a l , 
quelle que soit leur fougueuse r é s i s t a n c e , au bou t 
de deux ou t rois jou r s , i ls sont suf f i samment 
doux pour ê t r e m o n t é s à p o i l . 

« C'est à deux ans et d e m i env i ron , que les 
Indiens les dompten t de la sorte et qu ' i l s les sou
met ten t à une é p r e u v e a f i n d ' a p p r é c i e r Jeur v i 
tesse ; i ls l eu r f o n t f r a n c h i r t o u t d 'une haleine 
u n espace d é t e r m i n é ; ceux q u i n 'a t te ignent 
po in t le b u t avec fac i l i t é sont j u g é s impropres au 
service, et imp i toyab lemen t c o n d a m n é s à ê t r e 

m a n g é s . » 
« Les Indiens des Pampas, cont inue M . G u i n 

nard (1), abattent et d é c o u p e n t u n cheval avec 

; 1) Guinnard, loco cit., p. 166. 
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la plus parfai te adresse et la plus grande p r o m p 
t i tude . Dès qu ' i l s l 'on t é t o u r d i d ' un coup de lo-
cayo ( b o l é a d o r a ) , i ls se p r é c i p i t e n t sur l u i et le 
saignent a u s s i t ô t . Les femmes en recuei l lent le 
sang dans une séb i l e en bois, o ù elles le laissent 
r e f r o i d i r a p r è s en avoir r e t i r é l ' a lbumine en l 'a
g i t an t avec la m a i n . Pendant ce temps, les h o m 
mes re tournent l ' an imal sur le dos, l u i fendent 
le cu i r depuis la m â c h o i r e i n f é r i e u r e j u s q u ' à la 
naissance de la queue et à chaque sabot, i ls f o n t 
d'autres coupures q u i viennent r e jo ind re la pre
m i è r e , les unes à la po i t r ine , les autres au bas 
de la panse. I l s commencent à d é t a c h e r le cu i r 
d u cou , du p o i t r a i l et des parties maigres avec 
leurs couteaux, et a c h è v e n t ce t rava i l avec les 
mains seulement, en saisissant fo r t emen t le cu i r 
d e l à gauche et en passant la droite entre les chairs. 
Quand le déco l l age est t e r m i n é , ils s é p a r e n t la 
t ê t e d u t ronc , e n l è v e n t les é p a u l e s , ouvrent le 
ventre des deux c ô t é s à la fois j u s q u ' à l ' e x t r é m i t é 
des c ô t e s , qu ' i l s s é p a r e n t t ou t d'une p i è c e de la 
colonne v e r t é b r a l e , a p r è s en avoir e n t a m é la 
naissance avec la pointe de leurs couteaux. E n f i n , 
sans le secours de haches n i de marteaux, i ls 
partagent en deux parties éga les le t r a i n i n f é 
r i eur . E n moins de d i x minutes t o u t cela est f a i t , 
et les nombreux spectateurs, ins ta l l és sur l ' e m 
placement m ê m e , d é v o r e n t avec une av id i t é fé 
roce les foies chauds, le c œ u r , les poumons , et 
les rognons crus, qu ' i l s saucent dans le sang 
qu ' i l s boivent ensuite. Le c u i r de la t ê t e sert à 
fa i re des enveloppes de b o l é a d o r a s ; la c r i n i è r e 
est soigneusement a t t a c h é e avec la queue et r é 
s e r v é e , ainsi que les plumes d 'aut ruche et les 
peaux de toutes sortes, pour ê t r e é c h a n g é e chez 
les H i s p a n o - A m é r i c a i n s . » 

LES MUSTANGS. 

Die Mustangs. 

Le Paraguay n'a pas, comme les pampas 
de Buenos-Ayres, de chevaux sauvages. D ' a p r è s 
Rengger, une mouche en serait en grande par t ie 
la cause. Cet insecte d é p o s e ses œ u f s dans l ' o m 
b i l i c encore sanglant d u pou la in , ce q u i d é t e r 
m i n e u n u l c è r e , dont la m o r t est la c o n s é q u e n c e 
quand l ' an ima l est a b a n d o n n é à l u i - m ê m e . A u 
Paraguay cependant, l ' i n d é p e n d a n c e dans l a 
quel le vivent les chevaux ne d i f f è r e g u è r e de 
l ' é t a t sauvage. 

C a r a c t è r e s . — C e s chevaux, o u mustangs, sont 
te l lement a b a n d o n n é s à e u x - m ê m e s , qu ' i l s d é g é 
n è r e n t . Leu r ta i l le est moyenne ; i ls ont une t ê t e 
grosse, des oreilles longues, Mes j o i n t u r e s é p a i s 

ses. L a t ê t e et le t ronc seuls sont assez b ien con
f o r m é s . L e u r pelage est l o n g en h iver , et cour t 
en é t é . L a c r i n i è r e et la queue sont toujours 
courtes et peu touffues . Dans quelques fermes, 
seulement, on en t rouve q u i ressemblent à 
leurs a n c ê t r e s . 

I ls ne le c è d e n t pas en vitesse aux chevaux an-
dalous, et i ls leur sont s u p é r i e u r s pour r é s i s 
t e r à la f a t igue . Rengger assure avoir par
c o u r u souvent sur u n de ces chevaux h u i t ou 
m ê m e seize lieues, au galop, par la grande cha
leur , sans que l ' a n i m a l s'en r e s s e n t î t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les che
vaux de l ' A m é r i q u e d u Sud sont à peu p r è s aban
d o n n é s à e u x - m ê m e s . I l s passent l ' a n n é e à la 
belle é t o i l e . Pour qu ' i l s ne se dispersent pas t rop , 
on les r é u n i t - t o u s les h u i t j o u r s , on examine leurs 
blessures, on les ne t to ie , o n les f r o t t e avec de la 
bouse de vache ; et, tous les t ro i s ans à peu p r è s , 
on coupe aux é t a l o n s la queue et la c r i n i è r e : ce 
sont là tous les soins q u ' o n leur donne. Personne 
ne songe à l ' a m é l i o r a t i o n de la race. 

Les p â t u r a g e s sont mauvais : une seule espèce 
d'herbe recouvre le sol . Cette herbe pousse for 
t ement au p r in temps , et cause alors aux chevaux 
une d i a r r h é e q u i les é p u i s e . E n é t é et en automne, 
i ls se r e l è v e n t , s'engraissent ; mais l eu r embon
po in t d i s p a r a î t d è s qu ' on s'en sert. L ' h i v e r est 
pour eux la p lus mauvaise des saisons. Les her
bes sont s è c h e s et les ma lheureux animaux n'ont 
pour toute n o u r r i t u r e que des chaumes u n peu 
r amol l i s par la p lu i e . Cette n o u r r i t u r e évei l le en 
eux le besoin de sel. On les v o i t des heures en
t i è r e s p r è s des sources s a l é e s , l é c h e r les efflores-
cences salines q u i couvrent la t e r r e . Lorsqu 'on 
les n o u r r i t à l ' é t a b l e , i ls n ' o n t p lus besoin de 
sel. M i e u x n o u r r i s , m i e u x s o i g n é s , i ls a c q u i è r e n t 
en quelques mois u n p o i l c o u r t et lu isant , des 
chairs fermes , u n p o r t noble et fier. 

« D 'o rd ina i r e , d i t Rengger, i l s habi tent un 
canton d é t e r m i n é , auquel i l s o n t é t é h a b i t u é s 
d è s leur jeunesse. O n donne à chaque é t a l o n de 
douze à d i x - h u i t j u m e n t s , q u ' i l m a i n t i e n t a u p r è s 
de l u i et d é f e n d contre les é t a l o n s é t r a n g e r s . L u i 
en donne-t-on t r o p , i l ne les garde p lus . Les 
poulains restent avec leur m è r e j u s q u ' à l ' â g e de 
t ro is o u quatre ans. T a n t qu 'e l le les al lai te , 
celle-ci l eu r t é m o i g n e le plus g rand attache
ment , les d é f e n d m ê m e cont re le j aguar . El le 
a souvent à combat t re cont re les mules , chez 
lesquelles se manifes te de temps à au t re une 
sorte d ' amour ma te rne l . Ce l l e s - c i cherchent 
alors à enlever u n p o u l a i n , soit par ruse, soit 
par f o r c e ; l u i donnen t à t é t e r leurs mamel les 
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vides, et le ma lheu reux pou l a in ne tarde pas 
à p é r i r . 

« Lorsque les jeunes chevaux sont â g é s de 
deux ou t rois ans, on chois i t p a r m i eux u n é t a 
lon , on l u i donne de jeunes pou l i ches , et on 
l 'habi tue à p a î t r e avec elles dans u n cer ta in 
canton. Les autres é t a l o n s sont c h â t r é s et 
r é u n i s en t roupe . Tous les chevaux q u i appar
tiennent à u n t roupeau ne se m ê l e n t pas à u n 
autre ; i ls v iven t te l lement unis q u ' i l est t r è s -d i f 
f ici le de fa i re qu i t t e r à u n cheval ses compa
gnons. L o r s q u ' o n r é u n i t les diverses bandes, 
qu 'un f e r m i e r , par exemple, rassemble tous ses 
chevaux, ceux d ' u n m ê m e t roupeau se re t rouvent 
de nouveau t r è s - r a p i d e m e n t . L ' é t a l o n appelle ses 
juments par ses hennissements ; les hongres se 
cherchent mu tue l l emen t ; puis chaque t roupe r e 
tourne à son canton. U n m i l l i e r de chevaux ne 
met pas u n quar t d 'heure pour se diviser en pe
tites bandes de d i x à t rente ind iv idus . Je crois 
avoir r e m a r q u é que les chevaux de m ê m e ta i l le 
o u de m ê m e couleur s 'habituaient plus les uns 
aux autres que ceux de ta i l le ou de couleur dif
f é r e n t e s ; que les chevaux é t r a n g e r s , venus des 
provinces de Banda orientale ou d'Entre-Rios se 
r é u n i s s e n t le plus souvent ensemble, sans se 
m ê l e r aux chevaux i n d i g è n e s . Ces an imaux 
mon t r en t le m ê m e at tachement, non-seulement 
pour leurs semblables, mais encore pour leurs 
p â t u r a g e s . J 'en a i v u fa i re quatre-vingts lieues 
pour re tourner à l eu r canton a c c o u t u m é . I l 
n 'en est pas moins cur ieux de v o i r parfois les che
vaux de toute une c o n t r é e la qu i t t e r i s o l é m e n t 
ou par bandes. Cela arr ive sur tout lorsqu 'une 
pluie s u c c è d e brusquement à la s é c h e r e s s e ; i ls 
sont e f f r a y é s probablement par la g r ê l e q u i ac
compagne d 'ord ina i re le p remie r orage. 

« Ces chevaux à d e m i sauvages paraissent 
avoir les sens p lus d é v e l o p p é s que les chevaux 
e u r o p é e n s . L e u r o u ï e est t r è s - f i n e . L a n u i t , les 
mouvements de leurs oreil les m o n t r e n t qu ' i l s 
p e r ç o i v e n t le mo ind re b r u i t , q u i é c h a p p e c o m -
p l é t e m e n t au cavalier. L e u r vue est assez fa ib le , 
comme celle de tous les chevaux ; mais l eu r vie 
en l i b e r t é les habi tue à r e c o n n a î t r e les objets de 
l o i n . L e u r odorat l eu r f a i t d i s t inguer ce q u i les 
entoure. I l s flairent t o u t ce q u i leur p a r a î t 
é t r a n g e r . C'est par l 'odora t qu ' i l s reconnaissent 
l eur caval ier , leurs harnais , le l i eu o ù on les 
selle, etc.; qu ' i l s savent t r ouve r les endroi ts secs 
dans les marais ; qu ' au m i l i e u de la n u i t et d u 
b r o u i l l a r d , i l s savent re t rouver l eu r chemin . De 
bons chevaux f l a i r en t leur m a î t r e au m o m e n t où 
i l se m e t en e l le , e t j ' e n a i v u ne pas supporter 

leur cavalier, s ' i l n'est couver t d ' un poncho o u 
manteau, comme les gens q u i les on t d o m p t é s et 
h a r n a c h é s . Lorsque quelque chose les effraye, on 
les calme en le leur faisant f la i re r . L e u r odorat, 
à v r a i d i re , ne peut s'exercer à grande distance ; 
j ' a i r a rement v u u n cheval sentir u n j aguar à 
cinquante pas, ou m ê m e moins encore ; aussi, au 
Paraguay, sont-i ls souvent la proie de ce car
nassier. 

« Dans les a n n é e s de s é c h e r e s s e , quand les 

sources o ù ils. ont l 'habi tude de s'abreuver sont 
taries, i ls meuren t de soif, p l u t ô t que d'en cher
cher d'autres ; les b ê t e s à cornes, par contre , fon t 
souvent c i n q et d ix lieues pour t rouver de l 'eau. 
L e u r g o û t est variable : i l en est q u i s 'habituent par
fa i t ement au four rage et au r é g i m e de l ' é c u r i e , 
q u i mangent des grains et m ê m e de la viande 
s é c h é e au soleil ; d'autres se laissent m o u r i r de 
f a i m p l u t ô t que de toucher à une n o u r r i t u r e autre 
que l 'herbe o rd ina i re . L e u r vie en p l e in a i r , les 
p i q û r e s des taons et des moust iques , rendent 
leur toucher t r è s - o b t u s . 

« D 'ord ina i re , le cheval d u Paraguay est doux ; 
mais souvent on le g â t e , en le ma l t r a i t an t lo r s 
qu 'on le dompte . Quand i l a a t te in t l ' â g e de 
quatre à c i n q ans, on le p rend , o n l 'attache à u n 
poteau, et, m a l g r é sa r é s i s t a n c e , on le selle et on 
le harnache. Cela f a i t , on le d é t a c h e , et au m ê m e 
ins tant u n dompteu r , s ' é l a n ç a n t sur son dos, 
a r m é de longs é p e r o n s a c é r é s et d ' un gros foue t , 
l 'accable de coups, le f a i t cour i r dans les champs, 
j u s q u ' à ce que le pauvre an ima l , é p u i s é , ne 
puisse plus r é s i s t e r et soit o b l i g é d ' o b é i r . O n 
r é p è t e ces exercices de temps à au t re , et le 
cheval passe pour d o m p t é d è s q u ' i l ne se cabre 
plus . I l n'est pas é t o n n a n t que de pareils t r a i t e 
ments rendent les chevaux m é c h a n t s et r é t i f s ; 
qu ' i l s se cabrent, fassent des é c a r t s , se r ecou r 
bent, cherchent par tous les moyens à d é s a r 
ç o n n e r leur cavalier. Les m ê m e s chevaux, lo rs 
qu ' on les t ra i te b i en , deviennent au con t ra i r e 
t r è s - o b é i s s a n t s , se laissent prendre fac i l ement , se 
soumet tent vo lon ta i rement aux travaux les plus 
fa t igants . Les chevaux faibles, malades, ceux 
q u i on t é t é b l e s sé s par les jaguars , ne peuvent 
ê t r e e m p l o y é s : les premiers ne r é p o n d e n t pas 
aux besoins des A m é r i c a i n s ; les autres s 'effrayent 
de tou t an ima l . 

« L e u r m é m o i r e est surprenante . Des che-> 
vaux q u i n 'avaient f a i t qu 'une fois le voyage de 
V i l l a - R é a l aux Missions, en r ev in ren t p lus ieurs 
mois a p r è s par le m ê m e c h e m i n , q u i a plus de 
c inquante mi l l e s de l o n g . 

« Pendant l a saison des pluies , quand toutes les 
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r i v i è r e s sont g o n f l é e s , que tous les chemins sont 
sous l 'eau, u n bon cheval, q u i aura d é j à fa i t ce 
chemin quelques fo is , condui ra son cavalier avec 
s û r e t é , non-seulement de j o u r , mais encore de 
n u i t , au m i l i e u de tous ces passages dangereux. 
Si on ne le pousse pas, i l s'avance t o u j o u r s avec 
prudence, et d 'autant plus que l ' endro i t l u i est 
moins connu . Dans les marais , i l t â t e le sol à 
chaque pas avec ses pieds de devant. Cette p r u 
dence n ' i nd ique pas u n manque de courage ; 
car le cheval d u Paraguay est h a r d i . Condui tpar 
u n bon cava l i e r , i l a f f ron te le danger , sans 
h é s i t e r ; i l cour t sus au taureau f u r i e u x ou au 
j agua r ; s ' é l a n c e dans la r i v i è r e d u hau t d 'une 
r ive e s c a r p é e , ou f end d'une course rapide la 
l igne de feu d'une steppe e m b r a s é e . 

« E n somme, ces animaux sont e x p o s é s à peu 
de maladies. Lorsqu ' i l s sont b ien nour r i s et 
qu ' i l s ne sont pas f o r c é s , ils v ivent aussi l o n g 
temps que les chevaux d 'Europe ; mais comme 
une bonne nou r r i t u r e et de bons t ra i tements 
sont une chose q u i l eur manque d 'ordinai re , 
on peut regarder u n cheval de douze ans comme 
u n vieux cheval. 

« Les Paraguayens n 'u t i l i sen t plus le cheval 
comme les E u r o p é e n s : i ls les conservent comme 
animaux de r ep roduc t ion , et ne demandent des 
services directs qu 'aux chevaux hongres. Ce
pendant on ne rencontre nu l l e par t plus de cava
l iers qu 'au Paraguay. L e cheval sert à soulager 
l a paresse de son m a î t r e , q u i f a i t à cheval m i l l e 
choses q u ' i l fe ra i t plus vi te à pied. Que serait 
l'homme sans le cheval? est u n d i c ton populai re 
au Paraguay. » 

Dans les llanos s i t u é s plus au n o r d , les che
vaux sauvages sont plus n o m b r e u x que dans les 
pampas de B u é n o s - A y r e s . Alexandre de H u m -
bo ld t a f a i t une pe in tu re admirab le d u pays au 
m i l i e u duque l ces chevaux se t rouven t , et, q u o i 
que dans ce magn i f ique tableau quelques dé t a i l s 
soient é t r a n g e r s au sujet , nous ne pouvons r é 
sister au pla is i r de le met t re tou t ent ier sous les 
yeux d u lecteur . 

V o i c i comment s 'exprime A . de H u m b o l d t (1) : 
« Lorsque le tapis de verdure q u i couvre la 

te r re est t o m b é en p o u s s i è r e , b r û l é par les 
rayons perpendiculai res d ' u n soleil que ne voi le 
aucun nuage, le sol d e s s é c h é se crevasse, c o m m e 
s' i l avait é t é é b r a n l é par u n v io len t t r emb lemen t 
de te r re . Si alors viennent à souff ler des vents q u i 
se heur tent , et si de leur choc r é s u l t e u n m o u v e 
m e n t c i r c u l a i r e , la plaine p r é s e n t e u n p h é n o -

(1) Humboldt, Tableaux de la nature, trad. par Ch. 
Galusku Paris, 1851, tome I , p . 23. 

m è n e s ingu l ie r . Semblable à une n u é e en f o r m e 
d ' en tonnoi r don t l ' e x t r é m i t é glisse sur le sol, le 
sable s ' é lève c o m m e une vapeur é p a i s s e au 
m i l i e u d u t o u r b i l l o n vide d 'air et c h a r g é d ' é l ec 
t r i c i t é . On d i r a i t les t rombes d'eau don t le b ru i t 
f rappe d ' e f f r o i le navigateur i n e x p é r i m e n t é . La 
v o û t e d u c ie l a f fa i s sée laisse t o m b e r sur la plaine 
d é s e r t e une lueur p â l e et sombre . Les l imi tes de 
l ' ho r i zon se r approchen t subi tement ; la steppe 
se r é t r é c i t , et le coeur d u voyageur se resserre. 
L a terre e m b r a s é e et poudreuse tenue en sus
pens dans l ' a t m o s p h è r e c o m m e une vapeur 
é p a i s s e , a joute à la chaleur é t o u f f a n t e de l ' a i r ; et 
le vent d'est, l o r squ ' i l v i en t à passer sur ce sol 
b r û l a n t , au l i e u d 'y appor ter de la f r a î c h e u r , le 
r end plus ardent encore. 

« B i e n t ô t disparaissent peu à peu les flaques 
d'eau q u i p r é s e r v a i e n t d u d e s s è c h e m e n t les 
feui l les jaunies des pa lmiers flabelliformes. Dans 
les pays g l a c é s d u N o r d , les an imaux sont en
gourdis par le f r o i d ; de m ê m e i c i le crocodile 
et le boa, e n t e r r é s p r o f o n d é m e n t dans la glaise 
d e s s é c h é e , restent i m m o b i l e s et endormis . Par
t o u t l ' a r i d i t é p r é s a g e la m o r t , et cependant au 
m i l i e u des t ou rmen t s de la soif , les rayons ré
f r a c t é s de la l u m i è r e p r é s e n t e n t de toute part au 
voyageur l ' image t rompeuse d 'une mer ag i t ée . 
U n é t r o i t couran t d 'a i r s é p a r e d u sol des buis
sons de palmiers q u i apparaissent au l o i n . Mis en 
contact avec des couches de t e m p é r a t u r e s et par 
c o n s é q u e n t de d e n s i t é s i n é g a l e s , i ls semblent 
suspendus par u n effe t d 'op t ique . E n v e l o p p é s 
dans u n é p a i s nuage de p o u s s i è r e , t o u r m e n t é s 
par la f a i m et par une soif d é v o r a n t e , les chevaux 
et les b œ u f s er rent de tous c ô t é s : les b œ u f s en 
poussant de sourds mugissements , les chevaux, 
le cou tendu contre le vent et aspirant, avec 
force , a f i n de r e c o n n a î t r e à l ' h u m i d i t é de l 'air la 
p r é s e n c e d 'une flaque d 'eau q u i ne soit pas en
core e n t i è r e m e n t é v a p o r é e . 

« D o u é d ' u n in s t i nc t plus s û r , le mule t 
cherche u n autre m o y e n d'apaiser sa s o i f ; une 
plante d 'une f o r m e globuleuse et d iv i s ée à sa 
surface en u n grand n o m b r e de c ô t e s , le melo-
cactus, r en fe rme une moel le t r è s - a q u e u s e sous 
son enveloppe h é r i s s é e . L e m u l e t , a p r è s avoir 
pris l a p r é c a u t i o n d ' é c a r t e r les é p i n e s avec ses 
pieds, se hasarde à approcher ses l è v r e s et à 
boire la moel le r a f r a î c h i s s a n t e . Mais i l ne puise 
pas t ou jou r s i m p u n é m e n t à cette source v é g é 
tale ; souvent o n v o i t des mule t s b l e s s é s au sabot 
par des é p i n e s de cactus. 

« Quand à la chaleur b r û l a n t e d u j o u r s u c c è d e 
la f r a î c h e u r de la n u i t , t o u j o u r s é g a l e au j o u r 
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dans ces c o n t r é e s , le m o m e n t d u repos n'est pas 
encore venu p o u r les chevaux et les b œ u f s . Pen
dant l eu r sommei l , des chauves-souris mons
trueuses l eu r sucent le sang, comme des v a m 
pires, ou s'attachent à l eur dos, et y f o n t des 
plaies purulentes , dans lesquelles v iennent s 'é ta
b l i r des mosqui tos , des hippobosques et tou t 
u n essaim d'insectes a r m é s d ' a igu i l lons . Te l le est 
la m i s é r a b l e vie que m è n e n t les an imaux dans 
la steppe, quand l ' a rdeur d u soleil a t a r i l 'eau sur 
la surface de la t e r re . 

« L o r s q u e , e n f i n , a p r è s une longue s é c h e r e s s e 
arrive la bienfaisante saison des pluies, la s c è n e 
change subi tement . L ' azu r p r o f o n d d u c ie l , sur 
lequel ne se d é t a c h a i t aucun nuage, s ' a l l ège et 
s ' éc la i r c i t . A peine peut-on r e c o n n a î t r e dans la 
nu i t la tache noi re de la Croix d u Sud. L a douce 
phosphorescence des n u é e s de Magellan perd 
son éc la t . Les constellations de l ' A i g l e et d u 
Serpentaire j e t t en t au z é n i t h m ê m e une couleur 
scint i l lante q u i ne ressemble plus autant à la 
l u m i è r e p l a n é t a i r e . Vers le sud, quelques nuages 
i so lés s ' é l èven t perpendicu la i rement à l ' ho r i zon , 
e t f o n t l 'ef fe t de montagnes lointaines.Des vapeurs 
épa i s ses s ' é t e n d e n t peu à peu comme u n b r o u i l 
l a r d jusqu 'au z é n i t h . Le grondement de la foudre 
annonce au l o i n la p lu ie q u i doi t r é p a r e r la ter re . 

« A peine la surface de la terre est-elle h u m e c t é e 
que la steppe e m b a u m é e se r e v ê t de Kyllingia, de 
Paspalum aux nombreuses panicules, et de d i 
verses e s p è c e s de g r a m i n é e s . A t t i r é e s par la 
l u m i è r e , les m i m o s é e s h e r b a c é e s d é v e l o p p e n t 
leurs feuil les engourdies et saluent le lever d u 
soleil , comme les oiseaux par l eur chant m a t i n a l , 
et comme les fleurs des plantes aquatiques q u i 
s ' é p a n o u i s s e n t au p remie r rayon d u j o u r . Les 
chevaux et les b œ u f s paissent et semblent heu
reux de v iv re . L e jaguar b i g a r r é se cache dans 
les hautes herbes ; i l guette sa pro ie d u f o n d de 
sa retrai te et, mesurant d ' u n coup d ' œ i l s û r la 
p o r t é e de son é l a n , i l s ' é l a n c e et re tombe d 'un 
seul bond , à la m a n i è r e des chats et des t igres 
d 'Asie, sur les an imaux q u i passent. Suivant le 
r é c i t des i n d i g è n e s , o n vo i t que lquefo is , sur le 
b o r d des mara is , la glaise h u m i d e se soulever 
l en tement et se d é t a c h e r en mottes . B i e n t ô t une 
violente d é t o n a t i o n se fa i t entendre, et la terre 
est l a n c é e en l ' a i r à une grande hauteur , comme 
dans les é r u p t i o n s des petits volcans de boue. 
Celu i q u i c o n n a î t ce p h é n o m è n e s'empresse de 
f u i r , car a u s s i t ô t sortent de cette re t ra i te u n 
serpent d'eau mons t rueux o u un crocodi le cui 
r a s s é , que la p r e m i è r e o n d é e a r éve i l l é s de l eu r 
l é t h a r g i e . 

« Peu à peu grossissent et d é b o r d e n t l 'Arauca , 
l ' A p u r e , le Payara, q u i bo rnen t l a pla ine au sud ; 
et la nature con t ra in t à v ivre en amphib ies les 
m ê m e s an imaux q u i , dans la p r e m i è r e m o i t i é de 
l ' a n n é e , languissaient é p u i s é s de soif sur u n 
terrain* poudreux et d e s s é c h é . Une par t ie de la 
steppe a l 'apparence d 'une mer sans bornes. Les 
j umen t s se r e t i r e n t ,avec leurs poulains sur les 
bancs é levés q u i sortent, c o m m e des î l e s , de la 
surface des eaux. L'espace d e m e u r é sec se res
serre de j o u r en j o u r . L a terre et les p â t u r a g e s 
manquen t aux an imaux . P r e s s é s les uns contre 
les autres, i ls nagent des heures e n t i è r e s , et se 
nourr issent m i s é r a b l e m e n t avec les panicules 
fleuries des g r a m i n é e s q u i s ' é l èven t au-dessus des 
eaux f e r m e n t é e s et n o i r â t r e s . Beaucoup de 
jeunes chevaux se no ien t , beaucoup sont surpris 
par des crocodiles q u i leur br isent les os avec 
l eu r queue d e n t e l é e et les d é v o r e n t . I l n'est pas 
rare de v o i r des chevaux et des b œ u f s q u i , 
é c h a p p é s à l ' av id i t é sanguinaire de ces gigantes
ques l é z a r d s , por ten t encore sur les cuisses la 
trace de leurs dents a i g u ë s . 

« U n t e l spectacle rappelle i nvo lon ta i r emen t 
l 'observateur a t t en t i f au soin qu 'a pr is la na ture 
d 'appropr ier à toutes les circonstances certains 
an imaux et certaines plantes. L e cheval et le 
b œ u f ont , ainsi que les plantes c é r é a l e s , suivi 
l ' h o m m e par tou te la terre, depuis le Gange 
ju squ ' au R io de la Plata, depuis les c ô t e s de 
l ' A f r i q u e jusqu ' au pla teau de l 'Ant isana q u i 
d é p a s s e en hauteur le pic de T é n é r i f f e . L à , c'est 
le bouleau d u N o r d ; i c i , c'est le da t t ie r q u i , au 
m i l i e u d u j o u r , p r o t è g e le taureau f a t i g u é contre 
les rayons d u solei l . L a m ê m e e s p è c e d ' an imaux 
q u i , dans l ' o r i en t de l 'Europe , comba t contre les 
ours et contre les loups, est sous u n autre 
c ie l e x p o s é e aux attaques d u t ig re et d u c roco
d i l e . 

« Ce ne sont pas seulement le crocodi le et le 
jaguar q u i dressent des e m b û c h e s au cheval de 
l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e , i l a aussi p a r m i les pois
sons u n dangereux ennemi . Les eaux m a r é c a 
geuses de B é r o et de Rastro sont p e u p l é e s d'une 
q u a n t i t é i n n o m b r a b l e d 'anguil les é l e c t r i q u e s , 
q u i , de toutes les parties de l eu r corps t a c h e t é et 
visqueux, d é c h a r g e n t à v o l o n t é des c o m m o t i o n s 
violentes. Ces gymnotes on t de c i n q à six pieds 
de l o n g . Te l le est leur force et la richesse de leur 
apparei l nerveux qu ' i l s peuvent tuer les p lus 
grands an imaux , p o u r v u qu ' i l s fassent ag i r leurs 
organes avec ensemble et dans une d i r ec t ion 
favorable. On a d û changer le c h e m i n q u i t raver
sait la steppe d ' U t t r i t u c u , parce que les g y m -
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notes s ' é t a i e n t a c c u m u l é e s en si grande q u a n t i t é 
dans une petite r i v i è r e , que, chaque a n n é e , u n 
nombre c o n s i d é r a b l e de chevaux, en la passant 
au g u é , é t a i e n t f r a p p é s d 'engourdissement et se 
noyaient. » 

D ' a p r è s P ô p p i g , le jaguar , que H u m b o l d t range 
pa rmi les ennemis les plus dangereux des mus
tangs, ne l u i fera i t que peu de m a l . « Les grands 
f é l i e n s , d i t ce natural is te , ne se hasardent pas 
dans les vastes plaines ; les terr ibles coups de 
sabot des chevaux met t ra ien t en f u i t e des car
nassiers plus grands et plus terr ibles : sont-ils d é 
couverts , les é t a l o n s se p r é c i p i t e n t sur eux, cher
chent à les f o u l e r sous leurs pieds ; les j umen t s 
se d é f e n d e n t en l a n ç a n t des coups de pied en 
a r r i è r e . » 

Mais ces an imaux por ten t en e u x - m ê m e s u n 
ennemi plus dangereux et encore c o m p l è t e 
men t i nconnu . Plus encore que les chevaux 
q u i errent dans l ' A m é r i q u e d u Sud, les mustangs 
sont souvent pr is de panique. I l s se p r é c i p i t e n t 
comme des f u r i e u x par centaines, par mi l l i e r s : 
r i en ne les a r r ê t e ; i ls vont se briser contre les 
rochers, ou disparaissent dans les p r é c i p i c e s . 
L ' h o m m e q u i est t é m o i n d 'une parei l le s c è n e 
est saisi d 'hor reur ; l ' I nd ien , le f r o i d Ind i en l u i -
m ê m e , sent son c œ u r courageux - r e m p l i de 
crainte . Une secousse q u i va toujours en aug
mentant , a c c o m p a g n é e d 'un b r u i t q u i f i n i t par 
surpasser celui d u tonnerre , de la t e m p ê t e , de 
l ' incendie , annonce et accompagne le passage de 
cette t roupe a g i t é e par la peur . E l le a p p a r a î t 
t o u t à coup dans le campement , à travers les feux , 
renverse les tentes et les chariots , r e m p l i t d ' e f f ro i 
les b ê t e s de somme, les e n t r a î n e avec elle, et 
pour t o u j o u r s . C'est ce que rapporte M u r r a y , 
q u i a ass i s t é à parei l le s c è n e . 

« I l existe des chevaux marrons dans p l u 
sieurs parties de la Colombie , d i t M . R o u l i n (1), 
et j ' e n a i v u de peti ts t roupeaux dans les plaines 
de San M a r t i n , entre les sources d u M é t a , le 
R io N é g r o et l ' U m a d é a . L e u r nombre é t a n t 
peu c o n s i d é r a b l e et l'espace dans leque l i ls sont 
c o n f i n é s é t a n t beaucoup plus r e s s e r r é , et plus 
f r é q u e n t é par les hommes que les plaines d u 
Paraguay, i l s n 'on t pas pr is toutes les habitudes 
q u i on t é t é si b ien d é c r i t e s par M . d 'Azara. A ins i 
j e ne les ai pas vus en grandes troupes f o r m é e s 
de petits pelotons, j ' a i v u seulement des pelo
tons i so lés q u i se composaient d 'un v ieux m â l e , 
de c i n q à six j u m e n t s et de quelques peti ts p o u 
lains. L o i n de s 'approcher des caravanes pour 

(l) Roulin, Histoire naturelle et Souvenirs de voyages 
p. 68. 

d é b a u c h e r les chevaux domest iques, i l s fu ien t 
a u s s i t ô t qu ' i l s a p e r ç o i v e n t u n h o m m e et ne 
s ' a r r ê t e n t po in t t an t qu ' i l s sont en vue. Les m o u 
vements de ces an imaux sont beaux, sur tout ceux 
d u chef de la t roupe ; mais leurs fo rmes , sans 
ê t r e pesantes, manquen t g é n é r a l e m e n t d ' é lé 
gance. 

« Dans les hatos des l l anos , les chevaux sont 
presque e n t i è r e m e n t a b a n d o n n é s à e u x - m ê m e s ; 
on les rassemble seulement de t emps en temps 
pour les e m p ê c h e r de devenir t o u t à f a i t sau
vages, leur ô t e r les larves d ' œ s t r e , et marquer 
les poulains avec u n f e r chaud . Par suite de 
cette vie i n d é p e n d a n t e , u n c a r a c t è r e appar
tenant à l ' e s p è c e n o n r é d u i t e commence à se 
remont re r : le ba i c h â t a i n est non-seulement 
la cou leur dominan te , mais presque l 'unique 
couleur . Dans les petits hatos qu 'on trouve sur 
les plateaux de la C o r d i l l è r e , les effets de la 
d o m e s t i c i t é se f o n t davantage sentir . Les cou
leurs des chevaux y sont p lus v a r i é e s , i l y a plus 
de d i f f é r e n c e dans l eu r t a i l l e , c ' e s t - à - d i r e qu'on 
en t rouve beaucoup de plus peti ts et quelques-
uns u n peu plus grands ; d u reste, on n 'en voit 
g u è r e q u i d é p a s s e n t la ta i l le moyenne. Leur 
p o i l , t an t qu ' i l s v ivent cons tamment dans les 
champs, est assez t o u f f u et assez l o n g , mais i l 
leur su f f i t de quelques mois d ' é c u r i e pour re
prendre u n p o i l b r i l l a n t et cour t . A u reste, la 
r a ç e des chevaux est successivement r e n o u v e l é e 
par des é t a l o n s que l ' o n t i r e des c l imats chauds, 
su r tou t de la v a l l é e du Cauca. I l m 'a s e m b l é que 
dans certaines possessions o ù l ' on avait n é g l i g é ce 
soin, les chevaux é t a i e n t devenus sensiblement 
plus p e t i t s , quo ique d 'a i l leurs les p â t u r a g e s 
fussent r e n o m m é s p o u r leur b o n t é ; le p o i l de ces 
an imaux s ' é t a i t accru au p o i n t de les rendre 
d i f f o r m e s ; mais , sous le r appo r t des qua l i t é s 
u t i les , i ls avaient peu p e r d u , ceux m ê m e s d 'un 
cer ta in can ton é t a i e n t c i t é s pour leur vitesse. 

« Quand o n a m è n e u n cheval des llanos de San 
M a r t i n ou de Casanare sur le plateau de Bogota, 
o n est o b l i g é de le t en i r à l ' é c u r i e j u s q u ' à ce q u ' i l 
soit a c c l i m a t é . S i on le l â c h e d 'abord dans les 
c h a m p s , i l m a i g r i t , se couvre de gale,et souvent 
meur t en peu de moi s . » 

Usages e t p r o d u i t s . — On chasse beaucoup 
les chevaux en A m é r i q u e p o u r se p rocure r leur 
peau et l eur cha i r . P r è s de Las-Nacas, on tue, 
chaque semaine, au d i r e de D a r w i n , u n grand 
nombre de j u m e n t s , r i e n que pour l eu r peau. 

Buenos-Ayres est é c l a i r é e avec u n gaz t i r é 
de la graisse des chevaux, t u é s un iquemen t pour 
l ' exp lo i t a t i on de cette graisse et de l eu r peau. 
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E n guerre , les troupes e n v o y é e s dans des ex
p é d i t i o n s lointaines e m m è n e n t avec eux des t r o u 
peaux de chevaux comme provisions. On les p r é 
f è r e aux b ê t e s à cornes, car i ls permet tent aux 
corps d ' a r m é e plus de r a p i d i t é . 

Les Indiens d u N o r d sont en quelque sorte les 
ennemis des chevaux. I l s les prennent pour s'en 
faire des b ê t e s de selle, et quand ils ne les tuent 
pas pour les manger , i ls les t ou rmen ten t te l le 
ment qu' i ls ne ta rdent pas à succomber. Chez les 
Indiens, comme chez les B é d o u i n s d u Sahara, 
les chevaux sont souvent la cause de b ien des 
combats sanglants. Celui q u i n v a pas de cheval, 
cherche à en voler . Chez les Peaux-Rouges, le 
vol des chevaux est une chose honorable . Des 
bandes de voleurs suivent souvent, pendant des 
semaines et m ê m e des mois , une autre t r i b u ou 
une caravane, j u s q u ' à ce qu ' i l s t rouven t l 'occa
sion favorable pour l u i enlever tous ses animaux 
de selle. 

4° Les chevaux errants de l'Amérique du Nord. 

« Pendant ma résidence à Henderson, dit Au
dubon ( t ) , j e fis l a connaissance d 'un gentleman 
q u i revenait de visi ter les c o n t r é e s voisines des 
sources de la r i v i è r e Arkansas. L à , i l avait a c h e t é 
u n cheval sauvage, t o u t r é c e m m e n t c a p t u r é , et 
q u i descendait de ces chevaux p r i m i t i v e m e n t 
a m e n é s d'Espagne, qu'ensuite on avait mis en 
l i be r t é dans les vastes prair ies d u Mexique . L ' a 
n i m a l n ' é t a i t pas beau, t an t s'en f a l l a i t ; i l avait 
une grosse t ê t e , avec une p r o é m i n e n c e c o n s i d é 
rable a u m i l i e u d u f r o n t ; sa c r i n i è r e , é p a i s s e et 
en d é s o r d r e , l u i pendai t d u cou sur la po i t r i ne , 
et sa queue, t r op peu f o u r n i e pour qu 'on p û t la 
di re ondoyante, balayai t presque la te r re ; mais, 
en revanche, i l avait u n large p o i t r a i l , des j a m 
bes fines et nerveuses, et ses yeux , aussi b i en 
que ses naseaux, a n n o n ç a i e n t d u f e u , de la v i 
gueur et beaucoup de f o n d . I l n 'avait j amais é t é 
f e r r é , et, b ien que s u r m e n é dans u n l o n g voyage 
q u ' i l venai t de fa i re , ses no i r s sabots n ' é t a i e n t 
nu l l emen t e n d o m m a g é s . Sa couleur t i r a i t sur le 
bai ; ses jambes, d'une te inte plus f o n c é e , se r e m 
brunissaient peu à peu , j u s q u ' à devenir par en 
bas presque noires . Je m ' i n f o r m a i d u p r i x q u ' i l 
pouvai t va lo i r chez les Indiens Osages, et le p r o 
p r i é t a i r e ac tuel me r é p o n d i t qu ' a t t endu que 
l ' a n i m a l n ' é t a i t â g é que de quatre ans, i l l u i 
avait f a l l u donner pour l ' avoi r , avec le bois de la 
selle et le harnais en peau de b u f f l e , divers ar 

(f) Audubon, Scènes de la nature dans les États-Unis 
Paris, 1867, t. H , p. 169. 

t ic les é q u i v a l a n t à envi ron t r en te -c inq dol lars . 
I l a jouta q u ' i l n 'en avait j amais m o n t é de m e i l 
l e u r ; et ne douta i t pas que, b ien n o u r r i , i l ne f î t 
fa i re pendant u n mois , à son h o m m e de 35 à 
40 mi l les par j o u r ; du moins , c ' é t a i t de ce t r a i n 
que l u i - m ê m e i l avait v o y a g é , sans l u i la isserpren-
dre d 'autre n o u r r i t u r e que l 'herbe des pra i r ies et 
les roseaux des basses terres. Seulement a p r è s 
avoir t r a v e r s é le Mississipi à Natchez, i l l u i avait 
d o n n é d u b l é . — Main tenant , d i t - i l , que j ' a i fini 
m o n voyage, j e n 'en ai plus besoin, et j e vou 
drais le vendre. Je pense q u ' i l vous conviendra i t 
pour u n b o n cheval de chasse; i l por te t r è s -
doux, ne se fa t igue pas, et est ardent comme j e 
n 'en ai g u è r e v u . — Je cherchais p r é c i s é m e n t u n 
cheval ayant les q u a l i t é s q u ' i l me vanta i t dans le 
sien, et j e l u i demandai si j e pourra is l'essayer. 
— L'essayer, monsieur , mais t r è s - b i e n 1 et si vous 
voulez le n o u r r i r et le soigner, l i b r e à vous de le 
garder u n m o i s . — E n c o n s é q u e n c e , j e f is met t re 
le cheval à l ' é c u r i e , et me chargeai de sa nour
r i t u r e . 

« D e u x heures a p r è s , j e prenais m o n f u s i l , en
fourchais le coursier de la p ra i r i e , et partais p o u r 
les bois. Je ne fu s pas longtemps sans m 'ape r -
cevoir q u ' i l é t a i t t r è s - sens ib l e à l ' é p e r o n ; j ' o b 
servai de plus qu 'en effet , i l m a r c h a i t pa r fa i t e 
men t sans se fa t iguer , et sans i n c o m m o d e r son 
cavalier. Je voulus t o u t de suite m'assurer de ce 
que j e pourrais en attendre dans une chasse au 
d a i m ou à l 'ours , en le faisant sauter par-dessus 
une souche de plusieurs pieds de d i a m è t r e . Je 
l u i rendis les r ê n e s , pressai ses flancs de mes j a m 
bes, sans employer l ' é p e r o n ; et l ' i n t e l l i gen t a n i 
ma l , semblant comprendre q u ' i l s'agissait pour 
l u i de fa i re ses preuves, b o n d i t et f r a n c h i t la 
souche aussi l é g è r e m e n t q u ' u n é l a n . Je t o u r n a i 
br ide , le fis sauter plusieurs fois de suite, et 
tou jours j ' o b t i n s m ê m e r é s u l t a t . B i e n conva incu 
maintenant qu'avec l u i j e n'avais à c ra indre a u 
c u n obstacle de ce genre à travers les bois , j e 
r é s o l u s d ' é p r o u v e r sa fo rce , et p o u r cela me 
di r igea i vers u n marais que j e savais bourbeux et 
t r è s -d i f f i c i l e . I l entra dedans en flairant l 'eau, 
comme pour j u g e r de sa p rofondeur , ce q u i i n 
d i q u a i t une prudence et une s a g a c i t é q u i me 
p lu ren t . Ensui te , j e le conduisis en d i f f é r e n t s 
sens tou t au travers, et le t r ouva i p r o m p t , s û r et 
d é c i d é . S a i t - i l nager? me demandai- je ; car i l y 
a d'excellents chevaux q u i ne savent pas nager 
d u t o u t , mais q u i se couchent sur le c ô t é , c o m m e 
pour se laisser flotter au courant , de sorte q u ' i l 
faut que le cavalier l u i - m ê m e se met te à l a nage 
en les t i r a n t vers l a r i v e , s i m i e u x i l n ' a ime les 
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abandonner. L 'Oh io n ' é t a i t pas l o i n ; j e le pous
sai au beau m i l i e u de la r i v i è r e , et i l c o m m e n ç a 
à prendre ob l iquement le fil de l 'eau, la t ê t e 
b ien é levée au-dessus de sa surface, les naseaux 
d i l a t é s , et sans fa i re entendre r i e n q u i r a p p e l â t 
C3 b r u i t de r en i f l emen t hab i tue l à beaucoup de 
chevaux, dans de semblables occasions. Je le 
menai et le r amena i , t a n t ô t en aval d u courant , 
t a n t ô t d i rec tement à l ' o p p o s é ; e n f i n , le t rouvant 
t ou t à f a i t à m o n g r é , j e regagnai le b o r d o ù i l 
s ' a r r ê t a de l u i - m ê m e et se d é t i r a les membres , 
en se secouant de f a ç o n à me fa i re presque per
dre la selle. A p r è s q u o i , j e le mis au galop, et 
tout en courant pour revenir à la maison, j e 
tua i u n gros d i n d o n sauvage dont i l s 'approcha, 
comme s ' i l e û t é t é d r e s s é pour cette chasse, et 
q u ' i l me p e r m i t de ramasser sans descendre. 

« A peine r e n t r é chez le docteur R a n k i n , o ù 
je demeurais, j ' envoya i u n m o t au p r o p r i é t a i r e 
du cheval, pour l u i d i re que j e serais b ien aise 
de le vo i r . Quand i l f u t venu, j e l u i demandai 
son p r i x . —* c i n q u a n t e dollars au plus bas. — 
Je compta i ia somme, pr is u n r e ç u et devins 
ainsi m a î t r e de l ' an ima l . L e docteur, j u g e des 
plus c o m p é t e n t s en cette m a t i è r e , me d i t en 
souriant : — Monsieur A u d u b o n , quand vous en 
serez f a t i g u é , j e me charge de vous rembourser 
votre argent; car, comptez-y, c'est u n cheval 
de p r e m i è r e q u a l i t é . — L u i - m ê m e i l le fit f e r r e r ; 
et pendant plusieurs semaines m a f e m m e s'en 
servit , et s'en t rouva par fa i tement b i en . 

« Des affaires m'appelant à Phi ladephie , 
Barro ( i l avait é t é ainsi n o m m é d ' a p r è s son 
premier p r o p r i é t a i r e ) , f u t mis au repos, et con
venablement p r é p a r é d ix j o u r s à l 'avance. L e 
m o m e n t de m o n d é p a r t é t a n t a r r i v é , j e m o n t a i 
dessus, en l u i faisant f a i re à peu p r è s quatre 
mi l les à l 'heure. Je veux vous tracer m o n i t i n é 
ra i re , a f in que, si cela vous convient , vous puis
siez me suivre sur quelque carte d u pays, 
comme celle de Tanner , par exemple : de H e n -
derson, par Russel lvi l le , Nashvi l le , K n o x v i l l e , 
A b i n g t o n en V i r g i n i e , The natural Bridge, Har -
r i sonburg , Winches te r , Harper ' s fe r ry , F rede r i ck 
et Lancaster, j u s q u ' à Phi ladelphie . A p r è s ê t r e 
d e m e u r é plusieurs j o u r s dans cette d e r n i è r e 
v i l l e , j e m ' e n revins par P i t t sburg , W h e e l i n g , 
Janesville, Ch i l l i co the , L e x i n g i o n , Lou i sv i l l e , et 
de l à à Henderson. Mais la nature de mes af
faires m 'obl igea souvent à m ' é c a r t e r de la 
grande route , et j ' e s t i m e que j e pus fa i re en 
t o u t comme deux m i l l e mi l l e s ( I ) . Je n 'en avais 

( 0 Huit cent deux lieues de France, ou 3,208,000 mè
tres. 

jamais pa rcouru moins de quarante par j o u r ; 
et le docteur avoua que m o n cheval é t a i t en 
aussi bon é t a t à l ' a r r i v é e qu 'au d é p a r t . U n tel 
voyage, et sur le m ê m e cheval , peut sembler à 
u n E u r o p é e n quelque chose d 'ex t raordina i re ; 
mais, dans ce t e m p s - l à , chaque marchand avait, 
pour ainsi d i re tous les j o u r s , à en entreprendre 
de pareils ; et quelques-uns par ta ient des l o i n 
taines c o n t r é e s de l 'Ouest, m ê m e de Saint-
Lou i s , sur le Mis sou r i . A la v é r i t é , i l l eur a r r i 
vai t f r é q u e m m e n t de vendre leurs chevaux en 
s'en revenant, soit à B a l t i m o r e o u à Philadelphie, 
soit à P i t t sbu rg , o ù i l s prena ient le bateau. Ma 
f e m m e aussi a f a i t sur u n seul cheval et en 
marchan t d u m ê m e t r a i n , le voyage de Hen
derson à Ph i lade lph ie . A cette é p o q u e , le pays 
é t a i t encore compara t ivemen t n o u v e a u ; i l y 
avait peu de voi tures ; et, au f a i t , les chemins 
n ' é t a i e n t g u è r e praticables p o u r aller à cheval 
de Lou i sv i l l e à Ph i lade lph ie ; tandis qu 'aujour
d ' h u i , on pa rcour t cette distance en six ou sept 
j o u r s , et m ê m e moins ; cela d é p e n d de la hau
teur des eaux dans l ' O h i o . 

« Vous aimerez p e u t - ê t r e à savoir de quelle 
m a n i è r e j e t ra i ta is m o n cheval pendant la route : 
chaque m a t i n , debout avant le j o u r , j e commen
ça i s par le net toyer , l u i pressais l a croupe avec 
la m a i n p o u r r é a s s u r e r q u ' i l ne s ' é c o r c h a i t 
po in t , et je ta is par-dessus une couver ture pliée 
en double . L e sur fa ix au-dessous duque l é ta ien t 
p l a c é e s les poches, assujettissait la couverture 
sur le s i è g e , et, en a r r i è r e , é t a i t a t t a c h é un 
grand manteau r o u l é et b i en s e r r é . I l y avait un 
mors à la b r ide ; u n p o i t r a i l b o u c l é de chaque 
c ô t é , servait à m a i n t e n i r la selle dans les mon
t é e s ; mais m o n cheval n 'avait pas besoin de 
c r o u p i è r e , ayant les é p a u l e s hautes et b ien for 
m é e s . E n par tan t , i l p rena i t le t r o t , à raison, 
comme j e l ' a i d i t , de quatre mi l les à l 'heure, et 
con t inua i t a ins i . Je faisais d 'o rd ina i re de quinze 
à v i n g t mi l les avant d é j e u n e r ; mais a p r è s la 
p r e m i è r e heure,, j e le laissais bo i re à sa soif. La 
hal te pour d é j e u n e r é t a i t g é n é r a l e m e n t de 
deux heures. Je l 'arrangeais b i en comme i l faut , 
et l u i donnais au tan t de feui l les de b l é q u ' i l en 
pouva i t manger . Cela f a i t , j e me remet ta is en 
route j u s q u ' à une demi-heure a p r è s so le i l cou
c h é . Alors , j e le lavais , l u i versais u n seau 
d'eau f ro ide sur l a croupe, le bouchonnais par
t o u t , l u i regardais les pieds et les ne t toyais . Je 
remplissais son r â t e l i e r de feui l les de b l é , son 
auge de g r a i n ; j e met ta i s dedans, quand j e pou
vais m ' e n procurer , une c i t rou i l l e d'une bonne 
grosseur, o u quelques œ u f s de poule ; e n f i n , si 
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l 'occasion s'en p r é s e n t a i t , j e l u i donnais u n 
demi-boisseau d'avoine de p r é f é r e n c e au b l é , 
q u i quelquefois é c h a u f f e les chevaux. A u ma
t i n , son auge et son r â t e l i e r , presque vides, 
m ' ind iqua ien t suf f i samment l ' é t a t de sa s a n t é . 

« Je le monta is depuis quelques jou r s seule
ment , et d é j à i l m ' é t a i t si a t t a c h é qu 'en a r r ivant 
au bord d ' un ruisseau l i m p i d e , o ù j 'avais envie 
de me baigner , j e pus le met t re en l i b e r t é pour 
p a î t r e , et q u ' i l ne b u t q u ' à m o n commandement . 
I l é t a i t e x t r ê m e m e n t s û r d u p ied et tou jours si 
en t r a in que, de temps à au t re , l o r squ 'un d indon 
venait à se lever devant m o i d u l i e u o ù i l f a i 
sait la poudre t te , j e n'avais q u ' à inc l ine r le 
corps en avant, pour le fa i re p a r t i r au galop 
q u ' i l cont inua i t j u s q u ' à ce que l 'oiseau, q u i t t a n t 
la rou te , f û t r e n t r é dans les bois. A l o r s i l r epre 
na i t son t r o t o rd ina i re . 

« E n m ' e n revenant, j e r encon t ra i , au pas
sage de l a r i v i è r e Jamiata (1), u n gentleman 
de l a N o u v e l l e - O r l é a n s , d u n o m de V i n c e n t 
Nol te . I l se p r é l a s s a i t sur u n superbe cheval q u i 
l u i avait c o û t é t rois cents dollars ; et u n do
mest ique, é g a l e m e n t à cheval , en mena i t en 
laisse u n autre de rechange. Je ne le reconnais
sais pas d u t o u t alors ; n é a n m o i n s j e l ' aborda i , 
en l u i vantant la b e a u t é de sa mon tu re , politesse 

(1) État de Pensylvanie. 
BREHM. ; : 

à laquelle i l r é p o n d i t assez m a l h o n n ê t e m e n t , en 
me disant q u ' i l m ' en aura i t s o u h a i t é une pare i l le . 
I l m ' a p p r i t q u ' i l se rendai t à B e d f o r d , dans l ' i n 
t en t ion d 'y passer la n u i t . Je l u i demandai à 
quel le heure i l compta i t y ê t r e : « Assez t ô t , d i t i l , 
pour fa i re a p p r ê t e r quelques t ru i tes pour le sou
per, à c o n d i t i o n que vous viendrez en manger 
votre par t , d è s que vous serez a r r i v é . » Je crois, 
en V é r i t é , q u e Barro c o m p r i t notre conversation, 
car i m m é d i a t e m e n t i l redressa les oreil les et 
allongea le pas ; a u s s i t ô t M . Nol te , faisant cara
coler son cheval, le m i t au grand t r o t ; mais tou t 
cela f u t peine perdue, car j ' a r r i v a i à l ' h ô t e l u n 
bon qua r t d 'heure avant l u i , commanda i les 
t ru i tes , fis met t re m o n cheval à l ' é c u r i e , et eus 
encore d u temps de reste pour at tendre m o n 
camarade sur la por te , o ù j e me t ins p r ê t à l u i 
souhaiter la bienvenue. A dater de ce j o u r , 
M . V i n c e n t Nol te est devenu m o n a m i ; nous 
f î m e s route ensemble j u s q u ' à Sh ipp ingpor t , o ù 
demeura i t u n autre de mes amis , Nicholas Ber-
t h o u d ; et en me qu i t t an t , i l me r é p é t a ce qu' i* 
m'avai t d é j à d i t plusieurs fo is , que jamais i i 
n 'avai t v u u n an ima l d'aussi bon service que 
B a r r o . 

« Si j e me rappelle b i en , j e crois avoir c o m 
m u n i q u é quelques-uns de ces dé t a i l s à m o n sa* 
vant a m i Skinner , de B a l t i m o r e , q u i a d û les 
i n s é r e r dans son Sporting Magazine. L u i et moi» 

I I — 140 
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nous é t i o n s d'avis que l ' i n t roduc t i on dans not re 
pays de cette e s p è c e de chevaux des prair ies de 
l 'Ouest, devrai t servir g é n é r a l e m e n t à a m é l i o r e r 
nos races ; et, si j ' e n j u g e d ' a p r è s ceux que j ' a i 
vus, j e suis p o r t é à cro i re que certains d'entre 
eux pour ra ien t devenir propres à la course. 
Quelques j o u r s a p r è s m o n re tour à Henderson, 
j e me s é p a r a i de Bar ro , non sans regret , pour la 
somme de cent v i n g t dol lars . » 

5° Les chevaux errants de l'Océanie. 

L à Nouvelle-Galles d u Sud et la c ô t e orientale 
de l 'Aus t ra l ie on t aussi leurs chevaux errants. 
Ces chevaux, en grande par t ie i m p o r t é s d u cap 
de Bonne E s p é r a n c e et de l ' Inde , on t une p o i 
t r i n e é t r o i t e , u n dos e f f i l é , des hanches peu sail
lantes ; i ls sont na ture l lement ombrageux et on t 
le pied peu s û r ; aussi sont-ils peu e s t i m é s . U n 
j o u r n a l de la loca l i t é a n n o n ç a i t d e r n i è r e m e n t 
q u ' à Blaynet 180 de ces chevaux ont é t é vendus 
u n penny chacun. 

Dans la Nouvelle-Galles d u Sud , les chevaux 
errants se sont beaucoup m u l t i p l i é s , et sont de
venus si hardis qu ' i l s se p r é s e n t e n t en grand 
nombre sur les m a r c h é s et dans les rues. On est 
f o r c é de les t raquer p r è s des cours d'eau o ù i ls 
viennent se d é s a l t é r e r d 'habi tude, et si on par
vient à s'en emparer, on les abat s implement 
p o u r en avoir la peau q u i se vend à raison de 
4 sh. (3 f r . ) ; la c r i n i è r e se vend à raison de 1 sh . 
6 d . (1 f r . 87 V 2 ) par l i v r e , à Sidney. On ci te un 
h o m m e q u i , avec deux de ses voisins, a t u é dans 
l'espace d'une a n n é e plus de 1,500 chevaux. 

6° Les chevaux errants d'Europe. 

E n Europe m ê m e , les chevaux ne sont pas par
t o u t an imaux domestiques, dans l 'acception o r d i 
naire d u mot . E n bien des endroi ts , on les aban
donne c o m p l è t e m e n t à e u x - m ê m e s pendant la 
p lus grande partie de l ' a n n é e . C'est ce que nous 
voyons en France, dans quelques î les b r i t a n n i 
ques, dans la Russie m é r i d i o n a l e , etc. 

i» Les chevaux errants français. 

LES CHEVAUX CAMARGUES. 

Ces chevaux, qui sont d'origine arabe, furent 
la i ssés par les Maures et les Sarrasins sur les 
bords de la M é d i t e r r a n é e , à l ' é p o q u e o ù ces bar
bares avaient envahi les Gaules. Leu r ta i l le est de 
4 pieds 3 pouces à 4 pieds 6 pouces. L e u r f r o n t 
est c a r r é , l eur chan f r e in d r o i t et l eur t ê t e assez 
f o r t e ; leurs membres , b i en c o n f o r m é s , on t les 

paturons cour ts . E n h iver , l eu r p o i l est f o r t l o n g 
et les garan t i t d u f r o i d {fig. 150). 

Quoique les camargues, c o m m e o n les n o m m e , 
soient beaucoup d é g é n é r é s , su r tou t depuis que 
plusieurs p r o p r i é t a i r e s , dans le but d ' a m é l i o r e r 
la race, on t i n t r o d u i t des é t a l o n s de races cro i 
sées au m i l i e u d ' eux ; cependan t , quelques-
unes de leurs q u a l i t é s p r i m i t i v e s les rendent 
encore p r é c i e u x . Us sont v igoureux , dociles; 
leur s o b r i é t é est e x t r ê m e , et i l s on t le p ied re
marquab lemen t s û r . I ls v iven t toute l ' a n n é e dans 
u n é t a t presque comple t de l i b e r t é , par bandes 
de t ren te à quarante i nd iv idus , au m i l i e u de 
vastes terrains m a r é c a g e u x , o ù on les abandonne 
à e u x - m ê m e s , et o ù i ls ne rencont ren t pour tou t 
a l iment que lés g r o s s i è r e s c h é n o p o d é e s m é p r i 
sées par les b ê t e s à ' a ine , et le chaume des gra
m i n é e s q u i se sont d e s s é c h é e s a p r è s la f r u c t i f i 
ca t ion . A la v é r i t é , le p r in t emps v ien t adoucir 
leur m i s é r a b l e existence, car alors les marais 
leur o f f r e n t une ample p â t u r e ; mais ce s u r c r o î t 
de n o u r r i t u r e l eu r a r r ive alors que l ' h ive r , en 
é p u i s a n t l eu r force , les a quelquefois d é c i m é s . 

Le cheval Camargue n'est donc p o i n t le pro
du i t de l ' i ndus t r i e humaine ; i l ne reço i t - de 
l ' homme n i soins, n i ra t ions à aucune é p o q u e de 
sa croissance ; i l v i t c o m m e i l peu t et s'accouple 
au hasard. Cependant i l ne pa rcour t po in t à l 'é 
tat sauvage le cours comple t de son existence. 
Tous les chevaux camargues sont soumis à des 
d é n o m b r e m e n t s ; tous appar t iennent à des pro-
p i é t a i r e s don t i ls po r t en t l a marque ; tous finis
sent par ê t r e p r i s , d o m p t é s et u t i l i s é s pour d i 
vers services : le souvenir de l eu r l i b e r t é les 
r end souvent f o r t dangereux. 

Ceux que l ' on chois i t pou r m o n t u r e , a p r è s 
qu ' i l s ont r e ç u quelques soins, deviennent t r è s -
v igoureux, sont ardents à la course, et o b é i s s e n t 
à la v o l o n t é de l eu r cavalier avec une i n t e l l i 
gence remarquable . U n cheval Camargue peut 
fa i re avec r a p i d i t é v ing t - c inq lieues (100 k i l o m è 
tres) d 'un t r a i t . Cette race est, d u reste, une des 
plus lestes, des plus souples et des p lus nerveuses ; 
on peut l u i fa i re f r a n c h i r de grands espaces sans 
que le cavalier en ressente de f a t i g u e . Depuis 
quelques a n n é e s , les é c u r i e s de la Compagnie 
des Petites Voi tu res de Paris p o s s è d e n t u n ass z 
bon n o m b r e de camargues, et leurs services y 
sont a p p r é c i é s . 

Les p r o p r i é t a i r e s se servent des chevaux ca
margues p o u r ensemencer, et les louen t p o u r dé 
p iquer les graines sur les aires (1) . Dans cette 

(1) Voyez Donné, Hygiène des gens du monde. Paris, 
1869 {Excursion dans la Camargue). 
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d e r n i è r e campagne, q u i dure env i ron six et sept 
semaines, u n cheval f a i t en f o u l a n t les gerbes, 
p o u r d é t a c h e r le b l é des é p i s , une course q u i 
est é v a l u é e à v ingt lieues par j o u r . Ces chevaux 
servent aussi avec avantage pour r a l l i e r les t au 
reaux sauvages q u i habi ten t les m ê m e s l i e u x , et 
les gardiens, qu i les monten t à n u , leur doivent 
souvent la v ie , car i ls savent év i t e r avec une 
adresse remarquable la corne de ces an imaux 
quelquefois f u r i e u x . 

L a d u r é e de la vie de ces chevaux peut ê t r e de 
v ing t -c inq ans. Les vieux sont g é n é r a l e m e n t 
blancs, quelques-uns g r i s ; mais , en naissant, 
les poulains sont recouverts d 'une bourre no i 
r â t r e q u i tombe au bou t de sept ou h u i t mois : 
ils ne prennent la l iv rée c o m p l è t e de leurs pa
rents q u ' à l ' âge de c i n q ou six ans. C'est à cette 
é p o q u e seulement que l ' on commence à les 
monter . 

L a Camargue (delta d u R h ô n e ) n'est pas le 
seul pays o ù vivent ces chevaux, le Gard et p l u 
sieurs loca l i t és d u Languedoc en nourrissent 
beaucoup. On en t rouva i t aussi, i l y a quelques 
a n n é e s , mais en pe t i t nombre , dans les plaines 
basses q u i bordent le golfe de F r é j u s . 

I l n'est pas douteux que ces e s p è c e s de haras 
naturels ne soient susceptibles d ' ê t r e rendus plus 
product i f s ; mais les p r o g r è s de la popu la t ion et 
les envahissements de la cu l ture tendent à res
t re indre de plus en plus les r é g i o n s , d é j à f o r t l i 
m i t é e s , o ù les races de chevaux sauvages, en 
France, peuvent encore subsister. 

LES CHEVAUX DES DUNES DE GASCOGNE. 

La chaîne des dunes qui longent le bord de la 
m e r , entre la t o u r de Cordouan et le bassin 
d 'Arcachon , est la plus c o n s i d é r a b l e de t o u t le 
l i t t o r a l ; elle a de deux à t rois lieues de largeur, 
et se compose g é n é r a l e m e n t de t ro is r a n g é e s de 
dunes s é p a r é e s par des v a l l é e s , q u i courent 
n o r d et sud, sur une la rgeur moyenne d 'une 
demi - l i eue , et sur une longueur de deux à t rois 
l ieues. 

Ces v a l l é e s , a p p e l é e s dans le pays lèdes ou 
lêtes, d ' u n vieux m o t ce l t ique (leboun), s ign i f ian t 
p â t u r a g e s , sont couvertes d 'une herbe t r è s - f i n e , 
et peuvent n o u r r i r , pendant tou te l ' a n n é e , des 
chevaux et des vaches. 

A u t r e f o i s , i l y avait u n grand n o m b r e de ces 
an imaux à l ' é t a t de c o m p l è t e l i b e r t é . 

Une c h a î n e d ' é t a n g s et de marais d é f e n d le 
p ied o r ien ta l des dunes sur presque toute leur 
longueur , et con t r ibue à l ' isolement de cette 

grande é t e n d u e de terres, q u i appartenait , avant 
la R é v o l u t i o n , aux Duras, aux D u r f o r t , aux 
Grammont et à quelques autres seigneurs, mais 
q u i est t o m b é e , depuis, dans le domaine de l ' É t a t , 
ou daas celui des communes . Or, l ' É t a t y plante 
des pins , les communes y envoient des t r o u 
peaux et d e s s è c h e n t les marais ; la popu la t ion 
s ' a cc r o î t j o u r n e l l e m e n t ; les voies de c o m m u n i 
cation s ' a m é l i o r e n t , et le M é d o c , cette bande c u l 
t ivée en vignes le long de la r ive gauche de la 
Garonne, s ' é t end annuel lement en largeur, en ga
gnant du t e r ra in sur les landes dont elle fit jadis 
part ie . 

Toutes ces a m é l i o r a t i o n s ne tou rnen t pas au 
p ro f i t des chevaux et des b œ u f s errants . T r a q u é s 
de toutes parts, poursuivis par les habi tants des 
villages voisins, q u i leur donnent la chasse avec 
beaucoup d'ardeur, et qu i prennent quelques 
poulains de temps en temps, l eu r t roupe est 
b ien d i m i n u é e ; a u j o u r d ' h u i , on ne compte plus 
q u ' u n t r è s - p e t i t nombre de ces an imaux v é r i t a 
blement n é s , dans les l ê t e s , de p è r e et m è r e 
sauvages e u x - m ê m e s . 

Une part ie de ceux que l ' on rencontre encore, 
quand on voyage dans ce pays s ingul ier , p r o 
v ien t d 'animaux é c h a p p é s , o u m ê m e e n v o y é s 
par leurs p r o p r i é t a i r e s dans les pacages p o u r 
passer une par t ie de la mauvaise saison. 

La l o n g é v i t é de ces an imaux est remarquable , 
sur tout en raison des m i s è r e s q u ' i l l eur f a u t en
durer ; plusieurs des chefs de bande (car toute 
bande de chevaux sauvages a son chef) sont c o n 
nus, depuis plus de quarante ans, des chasseurs 
q u i les ont vus b ien souvent de l o i n , sans p o u 
vo i r s'en emparer. 

A u x environs d u vil lage de L è g e , s i t u é à deux 
lieues au no rd d u bassin d 'Arcachon , v iva i t , i l y 
a t rente ans, une t roupe de chevaux, en par t ie 
sauvages, et en par t ie provenant d'anciens a n i 
maux d o m p t é s ; elle é t a i t g o u v e r n é e par u n che
val t r è s - v i g o u r e u x et t r è s - a d r o i t que l ' o n avait 
s u r n o m m é , dans le pays, le Napoléon des chevaux, 
à cause de la tact ique q u ' i l a e m p l o y é e pendant 
quatre o u c i n q ans pour se d é f e n d r e dans les 
chasses g é n é r a l e s qu ' on avait o r g a n i s é e s contre 
l u i . L a t roupe se composait de h u i t à d ix ani
maux . 

Quand les habitants des communes veulent 
fa i re une chasse aux chevaux sauvages, i ls se 
r é u n i s s e n t au nombre de trente ou quarante, s'ap
prochent de d i f f é r e n t s cô t é s , à l ' ab r i des dunes, 
et f o r m e n t u n cercle au tour de la t roupe , à l 'aide 
des signaux que donnent des p â t r e s p l a c é s sur 
les hauteurs ; puis , lorsque le cercle est suff isant-
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men t r e s s e r r é , on se p r é c i p i t e du haut des dunes 
vers les animaux q u i pacagent. Ceux-ci , aper
cevant par tou t des ennemis, ont peur et s'en
f u i e n t en d é s o r d r e , chacun t i r a n t de son c ô t é ; 
mais les chasseurs en on t b i e n t ô t t r a q u é que l 
ques-uns. Not re N a p o l é o n ne s'est j amais laissé 
prendre à cette chasse : i l avai t pa r fa i t ement 
d i s c i p l i n é sa t roupe , et l o r s q u ' i l voyai t descen
dre des hauteurs des cavaliers ennemis , i l se d i 
r igea i t l u i - m ê m e , avec tous les siens, vers la 
dune la plus haute, la plus e s c a r p é e et la plus 
d i f f i c i l e à gravir pour u n cheval por tan t un 
h o m m e sur le dos. De l à , i l d é j o u a i t tous les 
chasseurs é l o i g n é s de la dune, et n 'avait plus 
q u ' à se d é f e n d r e contre ceux q u i , pr is à l ' i m p r o -
viste, é t a i e n t t r op é p a r p i l l é s ou t rop peu n o m 
breux p o u r a r r ê t e r sa t roupe . 

A r r i v é sur le sommet, le N a p o l é o n des che
vaux examinai t soigneusement le pays, et a p r è s 
avoir reconnu les l ieux , se d i r igea i t au grand ga
lop , en suivant les c r ê t e s les plus é l e v é e s , vers 
u n autre pacage s i t ué à plusieurs lieues. I l f a l l a i t 
donc abandonner la par t ie , car les chevaux de 
poursui te , outre qu ' i l s é t a i e n t d é j à f a t i g u é s par 
la route q u ' i l avait f a l l u fa i re depuis les villages, 
ne pouvaient f o u r n i r une course assez rapide 
dans des sables, o ù i ls s ' e n f o n ç a i e n t d'autant 
plus qu ' i l s por ta ient u n cavalier. 

Les chasseurs, plusieurs fois vaincus, se r é u 
n i r en t en plus grand nombre , et e n v o y è r e n t des 
corps de r é s e r v e pour garder les passages et les 
déf i lés que le N a p o l é o n avait l 'habi tude de p ren
dre dans sa f u i t e . A cette tact ique i n o p i n é e , 
notre cheval r é p o n d i t par une tact ique nouvel le . 
D ' u n coup d'oeil i l jugea son t e r ra in , en u n ins
tan t i l p r i t son p a r t i , et se d i r igea , t ou jour s su iv i 
de sa t roupe b ien s e r r é e , sur la c r ê t e de la dune 
la plus é l evée d u voisinage, et l à , i l a t tendi t pa
t i e m m e n t l ' ennemi . 

Les chasseurs, s ' é t a n t alors r é u n i s , c e r n è r e n t 
la dune, et c o m m e n c è r e n t à la g rav i r . L e Napo
l é o n ne bougea pas; mais , l o r s q u ' i l v î t les chas
seurs à m i - d u n e , i l rangea sa t roupe en poin te , 
les poulains devant, les juments d e r r i è r e les 
poulains , et l u i à l ' a r r i è r e - g a r d e . Cela f a i t , i l 
chois i t le po in t d 'attaque; puis , les j u m e n t s m o r 
dant à la croupe les poulains , l u i mordan t les 
j umen t s à la croupe, i l f o n d i t sur u n des points 
d u cercle des cavaliers avec une vitesse incroya
ble et avec l 'avantage de la descente. R o m p r e les 
rangs des assaillants, en cu lbu te r et en blesser 
quelques-uns* gagner les c r ê t e s voisines et dispa
r a î t r e , ne f u t que l ' a f fa i re d 'un ins tant . 

A i n s i , f o r m e r une masse pour tomber avec 

elle sur les points faibles des ennemis , t e l le é t a i t 
la t ac t ique de ce cheval commandan t , auquel , 
pour cette raison sans doute , o n avait d o n n é le 
n o m de N a p o l é o n des chevaux. 

Disons i c i que ce N a p o l é o n n 'avait pas t o u 
jours h a b i t é les l ê t e s ; i l avait é t é pr is autrefois , et 
c'est a p r è s avoir é t é m o n t é deux ans q u ' i l é c h a p p a 
p o u r r e tou rne r à ses m œ u r s p r i m i t i v e s , p rof i tan t 
sans doute des l e ç o n s q u ' i l avait r e ç u e s dans l'es
clavage pour é v i t e r d ' ê t r e pr is de nouveau. 

2» Les chevaux errants de la Russie méridionale. 

Sur plusieurs points de la Russie méridionale, 
on vo i t , c o m m e en France , des t roupeaux de 
chevaux paissant é n pleine l i b e r t é . De temps à 
autre seulement leurs gardiens les r é u n i s s e n t , 
les comptent , choisissent p a r m i eux quelques 
b ê t e s , puis les abandonnent de nouveau à leur 
vie vagabonde. 

E n Hongr ie , en Russie, en Pologne, o ù une 
seule f a m i l l e p o s s è d e souvent des terres plus 
é t e n d u e s q u ' u n d é p a r t e m e n t f r a n ç a i s , d ' i m 
menses p â t u r a g e s , m ê l é s de vastes f o r ê t s , per
met ten t d ' é l eve r les chevaux p r e s q u ' à l ' é t a t sau
vage; on ne t i en t à l ' é c u r i e que les é t a lons : 
lorsque les j umen t s sont en f o l i e , elles con
naissent f o r t b i en le c h e m i n de l ' é c u r i e , dont 
elles s ' é l o i g n e n t le reste de l ' a n n é e ; elles se lais
sent alors approcher et b r i d e r sans d i f f i cu l t é ; la 
saison de la monte é t a n t p a s s é e , elles retournent 
au p â t u r a g e et à la f o r ê t . Les poulains naissent 
et s ' é l è v e n t sans plus de c é r é m o n i e ; cependant, 
du ran t les grands f ro ids de l ' h ive r , i ls viennent 
avec leurs m è r e s , p r e s s é s par la f a i m , r é c l a m e r 
à l ' é t a b l i s s e m e n t cen t ra l u n s u p p l é m e n t de ra 
t i o n q u i ne leur est pas r e f u s é . Dans l ' U k r a i n e , les 
poulains ainsi é l evés deviennent t o u t à f a i t sau
vages ; i l f a u t les saisir avec des cordes pour les 
pouvoir dompter , et i l y en a qu ' on ne v i en t jamais 
à bou t de dresser. 

3» Les chevaux errants des Iles Britanniques. 

LE PONEY DU SHETLAND. 

Il en est de même des petits chevaux qui ha
b i ten t les î l e s septentrionales de la Grande-Bre
tagne et q u i sont connus sous le n o m de Poneys 
du Shetland. 

C a r a c t è r e s . — « C'est u n a n i m a l de petite 
e s p è c e , d i t Youa t t (1), n 'ayant quelquefois pas 
plus de 2 pieds et d e m i de h a u t e u r , et d é 
passant r a rement 3 pieds (Pl. X X I V ) . 

(1) Youatt, The Horse. London, 1868. 
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Fig. 151. Le Cheval norwégien. 

«Il est souvent d 'une b e a u t é surprenante, avec 
une peti te t ê t e , u n e x t é r i e u r doux , u n cou 
cour t , s 'amincissant vers le l a rynx , des é p a u l e s 
basses et é p a i s s e s (ce q u i n'est pas u n d é f a u t dans 
une c r é a t u r e si m ignonne ) , le dos é t r o i t , les 
hanches larges et for tes , les j ambes fines, le p ied 
a r rond i . » 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —Ces chevaux 
m è n e n t dans l eu r pa t r ie une vie plus ou moins 
i n d é p e n d a n t e , couren t toute l ' a n n é e dans les fo 
r ê t s et les t o u r b i è r e s , sans que leurs p r o p r i é t a i r e s 
en prennent so in . I l s ne s'en occupent que quand 
ils veulent s 'emparer de quelques-uns d 'entre 
eux p o u r les vendre o u pour les employer à u n 
usage quelconque . 

« Ces poneys, d i t encore Y o u a t t (1), p o s s è d e n t , 
re la t ivement à l eu r t a i l l e , une force consi
d é r a b l e . L a m o i n d r e chose s u f f i t à les engraisser, 
et i ls sont p a r f a i t e m e n t doci les . U n de ces poneys, 
haut de 3 pieds, por ta , l'espace de 40 mi l les 
(64372° ') , en u n j o u r , u n i n d i v i d u q u i pesait, 

76 k i l o s . 
« On o f f r i t , i l y a que lque temps, à u n de mes 

amis u n de ces charmants a n i m a u x . I l é t a i t à 
quelques mi l l e s de son hab i t a t i on et ne savait 
c o m m e n t amener chez l u i sa nouvel le acquisi 
t i o n . P o u r q u o i , l u i d i t - o n , ne pas le met t re dans 
vot re vo i ture? L ' é t r a n g e e x p é r i e n c e f u t t e n t é e . 

( l) Youatt, The Horse. London, 1868. 

On é t ab l i t le poney au f o n d d u cabr iole t , et on le 
couvr i t aussi b ien que possible avec le tab l ie r , on 
l u i donna u n morceau de pa in p o u r le f a i re t en i r 
t r anqu i l l e , et i l f u t t r a n s p o r t é sans le m o i n d r e 
danger, donnant le cur ieux spectacle d ' u n cheval 
condu i t en cabr io le t . 

« A t t e l é s à une peti te vo i tu re de j a r d i n , c o m m e 
on en vo i t dans le m i d i de l 'Ang le t e r r e , ou por 
tant u n cavalier presque enfant , i ls f o n t p la is i r à 
vo i r . I l en existe quelques-uns, l â c h é s dans le 
arc de W i n d s o r . » 

4° Les chevaux errants de Norvège, de Laponie, d'Islande. 

Les chevaux n o r w é g i e n s (fig. 151), lapons, i s 
landais, comme toutes les races l ibres dont i l v i en t 
d ' ê t r e ques t ion, courent t ou t l ' é té dans les monta
gnes, et pourvo ien t e u x - m ê m e s , en toutes saisons, 
à leur n o u r r i t u r e . On ne les t rouve dans les fermes 
de leurs p r o p r i é t a i r e s qu 'au tant que ceux-c i ont 
besoin de leurs services. A u Dovrefe ld , j e r e n 
cont ra i des paysans q u i venaient examiner leurs 
chevaux, qu ' i l s n'avaient pas vus depuis six se
maines. 

On comprend que pour ces an imaux , i l n 'y 
ai t pas à songer à une a m é l i o r a t i o n de la race. 
Les é t a l o n s s 'accouplent avec les j u m e n t s qu ' i l s 
t rouvent , et leur p r o g é n i t u r e est souvent de 
sang m é l a n g é . 

Rela t ivement à l eu r n o u r r i t u r e , les chevaux 
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d u N o r d ne sont pas gâ t é s . On peut d é j à s ' é 
tonner quand on voi t ces petits animaux, si vifs 
et si doux, manger avec plais ir les touffes de 
l ichens qu i pendent aux arbres ; on est en d ro i t 
de s ' é t o n n e r plus encore quand on les voi t recher
cher les bois sur lesquels on a f a i t s é c h e r des 
poissons. Comme les autres animaux domestiques 
de ces r é g i o n s , i ls ne r e ç o i v e n t souvent en h iver 
que des t ê t e s de poissons cuites et p i l é e s ; et ils 
s 'habituent si b ien à cette n o u r r i t u r e que, si l ' on 
n'y p rend garde, i ls volent les p ê c h e u r s , p ren 
nent les poissons q u i sont à s é c h e r et les dévo 
rent avec v o l u p t é . 

2° Les chevaux domestiques. 

Les chevaux dont nous venons de parler passent 
leur vie dans u n é t a t d ' i n d é p e n d a n c e plus ou 
moins grande. Les uns meuren t sans que 
l ' homme les a i t j amais soumis ; les autres 
perdent quelquefois m o m e n t a n é m e n t l eur l i 
b e r t é ; ceux q u ' i l nous reste à fa i re c o n n a î t r e 
v ivent dans une c o m p l è t e d o m e s t i c i t é , et comme 
tous les an imaux qu i sont constamment sous 
notre m a i n auxquels nous prodiguons nos 
soins, sur lesquels nous pouvons exercer notre 
ac t ion , ils o f f r e n t de t r è s - n o m b r e u s e s v a r i é t é s . 

Le cheval sauvage se ressemble pa r tou t de 
f o r m e , de ta i l le et de pelage ; i l n'existe aucune 
d i f f é r e n c e entre les alzados de l ' A m é r i q u e et les 
tarpans de l 'Ukra ine o u de la Ta r l a r i e . I l est i c i 
et là v i f , pe t i t , b o u i l l a n t d 'ardeur , é n e r g i q u e , 
sociable o u r é u n i en t roupes plus ou moins 
nombreuses, sous la condu i te d 'un chef. Le 
cheval domestique est une c r é a t i o n de l ' homme, 
u n p r o d u i t complexe d u sol et des besoins de la 
c iv i l i sa t ion . 

L a robe des chevaux domestiques varie à l ' i n 
fini. Us on t un pelage u n i f o r m é m e n t ou diverse
men t c o l o r é . L a f igure 152 est d e s t i n é e à donner 
une i d é e de ces var ia t ions , autant que fa i re se 
peut avec la m ê m e te in te . 

Le pelage u n i f o r m e que l ' o n n o m m e aussi pe
lage s imple es t : 1» le blanc, q u i est o rd ina i rement 
p â l e ou a r g e n t é ; 2° le noir, q u i o f f re le n o i r de jais, 
le m a l t e in t et le n o i r p roprement d i t , q u i t ien t le 
m i l i e u entre les deux autres; 3° le bai, q u i est r o u 
g e â t r e , avec la c r i n i è r e , l a queue et les e x t r é 
m i t é s noires , mais q u i p r é s e n t e sept nuances 
distinctes : le bai-cerise, le bai -gr io t te , le d o r é , 
le c h â t a i n , le m a r r o n , le b r u n à taches de f eu 
et le v ineux ; 4° Yalezan o u alzan q u i ne d i f f è r e 
d u bai que parce que les poils des e x t r é m i t é s 
sont c o m m u n é m e n t de la m ê m e couleur que 
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le reste de la robe, mais qui a n é a n m o i n s des 
v a r i é t é s , comme l'alezan p o i l de vache, à cr ins 
blancs, et l 'alezan r u b i c o n , à poils blancs s e m é s 
çà et là . Quand l 'alezan n'a pas de poils blancs, 
i l est n o m m é zain. 

Le pelage de couleurs mul t ip les ou pelage 
c o m p o s é est : 1° le gris, dont les v a r i é t é s e m 
brassent le gris sale, le p o m m e l é , à marques 
noires et blanches ; le m o u c h e t é , à f o n d blanc et 
taches noires ; le t i g r é , le c h a r b o n n é et le t i 
s o n n é , plus ou moins b a r i o l é s de n o i r ; la t r u i t e , 
à taches r o u g e â t r e s ; la t o u r d i l l e , à taches 
claires sur u n f o n d gris ; le gris sour is ; l ' é t o u r -
neau, d 'un gris f o n c é , et le gris porcelaine, par
s e m é de taches a r d o i s é e s ; 2° le rouan, q u i 
p r é s e n t e u n m é l a n g e de blanc sale, de no i r m a l 
te in t et d'alezan, et q u i a c i n q v a r i é t é s : l ' o r d i 
na i re , don t les t rois e s p è c e s de taches sont 
r é p a n d u e s à peu p r è s en é g a l e q u a n t i t é ; le c la i r , 
dont les poils blancs sont en plus grand nombre ; 
le f o n c é , chez lequel p r é d o m i n e n t les poils no i r s ; 
le v ineux ou le p o i l alezan l 'emporte sur les 
autres; et le cap de more ou cavesse de more 
dont la t ê t e et les e x t r é m i t é s sont noires ; 3° l'au
bère , m é l a n g é de blanc et d'alezan à é g a l e s 
q u a n t i t é s , mais dont les v a r i é t é s sont la fleur de 
p ê c h e r , o ù le blanc d o m i n e ; l ' isabelle, o ù c'est le 
po i l alezan q u i est le plus r é p a n d u ; le z é b r é , 
sorte d'isabelle q u i a les e x t r é m i t é s c e r c l é e s de 
noi r ; la soupe au la i t , m é l a n g e de jaune cla i r et de 
gris blanc ; et les pies noirs alezans ou baies. 

L a robe des chevaux of f re encore, en dehors 
de leurs couleurs, quelques p a r t i c u l a r i t é s qu 'on 
appelle marques, parce qu'eiies servent à les 
signaler. Telles sont l'étoile ou pelote, tache 
blanche p l a c é e sur le f r o n t ; si la marque 
blanche p rend depuis le f r o n t j u squ ' au bas de la 
t ê t e , cela s'appelle chanfrein blanc ou belle face ; 
et si elle s ' é t e n d j u squ ' au b o r d des l è v r e s , l 'on 
d i t que le cheval boit dans son blanc. Lorsque 
cette tache a des points no i r s , on la d i t her-
minée. L a balzane est la tache blanche s i t u é e à 
la couronne, et lorsqu'el le s ' é t e n d jusqu ' au 
genou, on d i t que le cheval est chaussé haut. 
Les épis sont des rebrbussements naturels d u 
p o i l sur quelques parties d u corps. L e coup de 
lance est une cav i té nature l le q u i se p r é s e n t e 
quelquefois sur les chevaux de race, aux parties 
i n f é r i e u r e s et l a t é r a l e s de l 'encolure . Les ladres 
sont des taches d ' u n rose p â l e et recouvertes 
d ' un l é g e r duvet qu ' on observe p a r t i c u l i è r e m e n t 
au tour des yeux, de la bouche et de l 'anus. 

Les chevaux changent de p o i l , et ces change
ments on t l i e u sur tou t au pr in temps . Le long pe

lage d 'h iver tombe à cette é p o q u e , et, en u n an , 
la m u e est t e r m i n é e . Peu à peu , poussent de 
nouveaux poi ls , et en septembre o u octobre, i l s 
s 'allongent c o n s i d é r a b l e m e n t . 

Ce p o i l t r è s - é p a i s et t o u f f u f o r m e dans l ' é t a t 
de d o m e s t i c i t é , u n r e v ê t e m e n t t rop chaud, sus
ceptible de s ' i m p r é g n e r f ac i l ement de sueur et 
de rester longtemps m o u i l l é ; aussi est-on dans 
l 'habi tude pour les chevaux de luxe de fa i re 
tomber ce p o i l , par la tonte. Les poils de la 
queue et de la c r i n i è r e sont les seuls q u i ne 
changent pas. 

R é g i m e . — L e r é g i m e d u cheval en domest i 
c i t é varie beaucoup suivant les loca l i t é s ; mais 
tou jour s sa n o u r r i t u r e n a t u r e l l e , consiste en 
plantes de diverse na ture et en grains. 

L e cheval est d 'un t e m p é r a m e n t essentielle
ment sanguin et muscula i re . Auss i , b ien qu 'her 
bivore , a-t-il besoin d 'al iments dans lesquels p r é 
dominen t les pr incipes f i b r i neux et a lbumineux , 
tels que les grains par exemple, l 'avoine dans nos 
pays, l 'orge dans les pays plus chauds (Espagne 
et A f r i q u e ) . I l f a u t au cheval des a l iments plus 
nourrissants qu 'au b œ u f , parce q u ' i l n 'a pas u n 
estomac aussi complexe que ce dernier . 

Quoique moins d i f f i c i l e que d'autres an imaux 
domestiques sur la q u a l i t é de la n o u r r i t u r e , ce
pendant i l se t rouve m i e u x dans les prair ies s è 
ches que dans les p â t u r a g e s m a r é c a g e u x . 

A l l u r e s . — I n d é p e n d a m m e n t des allures na
turel les , communes à tous les chevaux, t an t sau
vages que domestiques, ceux-c i , la p lupa r t d u 
moins , ont des allures acquises par l 'habi tude 
ou par l ' é d u c a t i o n . 

Les al lures naturelles sont le pas, le t r o t et la 
course. 

L e pas {fig. 153) s ' e x é c u t e en quatre temps : 
une j ambe de devant se l ève d 'abord, puis est 
suivie d 'une j ambe de d e r r i è r e d u c ô t é o p p o s é ; 
dès qu'elles sont à terre , les deux autres se l è v e n t 
à leur t o u r de la m ê m e m a n i è r e et se posent aussi 
de m ê m e . 

L e trot (fig. 154) s 'accompli t en deux temps 
ou bat tues: deux jambes , l 'une a n t é r i e u r e , l ' au 
tre p o s t é r i e u r e , et de c ô t é s o p p o s é s , se l è v e n t 
ensemble p o u r re tomber é g a l e m e n t ensemble; 
les deux autres en f o n t autant , et la progression 
est deux fois plus rapide que dans le pas. 

L e galop (fig. 155) s ' e x é c u t e en deux o u t rois 
temps. S ' i l est rapide , c'est u n saut en avant dans 
leque l les deux jambes a n t é r i e u r e s se l è v e n t et 
sont suivies si p romptemen t de celles de d e r r i è r e , 
que, pendant un in te rva l le , elles se t rouven t en 
l ' a i r toutes les qua t re . 
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Fig. In3. Le pas 

Parmi les allures art if icielles ou acquises, on | dist ingue : 1° Vamble (fig, 156), q u i est un pas 

Fig. 15*. Le trot. 

f o r t a l l o n g é , s ' e x é c u t a n t en deux temps. A u p re - | mie r temps, deux jambes , l 'une a n t é r i e u r e et 

Fig. 155. Le galop. 

l'autre postérieure du même côté, partent pour | poser ensemble, et au second temps les deux 
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Fig. 156. L'amble. 

autres reproduisent le m ê m e mouvemen t ; 2 ° X e n 
treras ou traquenard, n o m m é aussi pas relevé, es
p è c e d 'amble dans lequel les deux jambes de 
chaque c ô t é , au l i e u de pa r t i r et de passer en
semble, comme dans l ' amble f ranc , e x é c u t e n t ce 
mouvemen t l 'une a p r è s l 'autre , comme dans le 
pas, d ' o ù i l r é s u l t e que t ro is pieds sont presque 
tou jours à t e r r e ; 3° Yaubin, q u i est une a l lure 
dans laquelle le cheval galope avec les jambes de 
devant, et t r o t t e avec celles de d e r r i è r e ; elle an
nonce une faiblesse de reins. L ' amble , l ' entre-

et l ' aub in sont des allures d é f e c t u e u s e s . 

Fig. 157. Les trois premiers temps 
soutien et poser. 

pas, ou 

V o i c i d ' a p r è s G. Col in (4) quelques d é t a i l s sur le 
j e u d ' u n m e m b r e , dans les mouvements progres-

( 1) G. Colin, Traité de physiologie comparée des ani
maux domestiques. 2' édition. Paris, 1870. 

BREHM. 

s i f s ; i l comprend quatre p é r i o d e s . Dans une 
p r e m i è r e , qu i est le lever (fig. 157, C), le p ied 
quit te le te r ra in ; dans une seconde, qu 'on 
appelle le soutien {fig. 157, B) , i l est en l 'a i r ; dans 
une t r o i s i è m e , ou le poser (fig. 157, A ) i l revient 
sur le so l ; et en f in , dans une q u a t r i è m e , ou Yap-
pui (fig. 158), i l supporte sa par t d u poids d u 
corps. Lorsque les quatre e x t r é m i t é s ont p a s s é 
par ces quatre phases successives, q u i peuvent 
ê t r e r é d u i t e s à deux, Y appui et le lever, i l s'est 
e f f e c t u é ce qu 'on nomme un pas complet. 

Les deux membres d 'un b i p è d e , soit a n t é r i e u r , 
soit p o s t é r i e u r , en jouan t ensemble, chacun s u i 
vant u n mode spéc i a l , r e p r é s e n t e n t assez exac
tement deux pendules, dont l ' u n , ce lu i d u m e m -

I I — 141 
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Fig. 159. Oscillation du membre. 

bre l e v é , oscille par son e x t r é m i t é i n f é r i e u r e 
et dont l ' a u t r e , ce lu i d u membre a p p u y é , 
oscille par son e x t r é m i t é s u p é r i e u r e . Leurs 
oscillations, q u i commencent et q u i finissent 
ensemble , sont par c o n s é q u e n t isochrones et 
de m ê m e vitesse, mais elles n 'on t po in t une 
é g a l e ampl i tude : celles de l ' e x t r é m i t é q u i est en 
l ' a i r ont une é t e n d u e double de celles de l ' ex t r é 
m i t é q u i repose sur le sol . Ce que les deux 
membres d 'un b i p è d e , a n t é r i e u r ou p o s t é r i e u r , 
f o n t ensemble dans u n m ê m e temps plus ou 
moins f r a c t i o n n é , chacun d'eux le f a i t en deux 
temps successifs. 

Puisque, d 'une par t , l ' ac t ion d 'un membre 
dans u n pas comple t c o m p r e n d deux grandes 
p é r i o d e s , l 'une de soutien et l 'autre d 'appui, et 
que d'autre pa r t , chacune de ces p é r i o d e s se 
subdivise en t ro is s i tuat ions d i f f é r e n t e s , i l est 
é v i d e n t que, quand le pas sera a c h e v é , l ' ex t ré 
m i t é aura p a s s é successivement par les six situa
t ions a, b', c', d', e', f {fig. 459). 

Le membre à l ' appu i est le seul q u i puisse 
d é v e l o p p e r une force impu l s ive . Mais ce membre 
à l ' appui passe par t ro is si tuations successives : 
aux deux e x t r é m i t é s i l est é t e n d u , à la moyenne 
i l est f l éch i (fig. 460). D é v e l o p p e r a - t - i l la force 

Fig. 160. Force impulsive. 

impuls ive à ces t ro is p é r i o d e s , ou à deux, ou à 
une seule d 'entre elles? 

S'est l à une quest ion t r o p t h é o r i q u e pour que 
nous nous y engagions. 

L a vitesse d u cheval var ie de l m à 2 m , 6 0 par 
seconde. 

I n t e l l i g e n c e e t a p t i t u d e s . — « L e cheval , d i t 
Sche i t l i n , a la n o t i o n de la n o u r r i t u r e , de sa 
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demeure, d u temps, de l'espace, de la l u m i è r e , 
des couleurs, de la f o r m e , de sa f a m i l l e , des 
voisins, des amis, des ennemis, de ses compa
gnons, de l ' h o m m e et des choses. I l a l ' i n t e l 
l igence, l 'entendement, la m é m o i r e , l ' imag ina 
t i o n , l a s e n s i b i l i t é ; i l a le sent iment de sa posi
t i o n ; i l est capable de passions, d 'amour et de 
haine. Son inte l l igence peut devenir de l ' hab i 
l e t é , car i l est t r è s - c a p a b l e d ' i n s t ruc t ion . » 

L e cheval a les yeux c o n f o r m é s de m a n i è r e que, 
t ou t en p â t u r a n t , i l por te la vue t r è s - l o i n , dans 
la d i rec t ion hor i zon ta l e ; et q u o i q u ' i l ne soit pas 
compris dans la classe des an imaux nocturnes, 
i l vo i t m i e u x que l ' h o m m e dans l ' o b s c u r i t é . On 
sait que la membrane i n t é r i e u r e o u choroïde, q u i , 
tapisse le f o n d de l 'œ i l , a chez le cheval u n 
éc l a t resplendissant comme chez les chats. 

Son o u ï e est d é l i c a t e , et i l a la f a c u l t é de r e 
cue i l l i r les ondes sonores au moyen de conques 
auditives grandes et mobiles . 

On a p p r é c i e le na tu re l et le c a r a c t è r e , l ' é t a t 
actuel et les impressions d u cheval par les m o u 
vements des oreilles : i l do i t avoir , quand i l mar 
che, la pointe des oreilles en avant. U n cheval 
f a t i g u é a les oreil les basses ; u n cheval ac t i f a les 
oreil les hardies et t r è s - m o b i l e s ; ceux q u i sont 
c o l è r e s et mal ins por ten t a l ternat ivement l 'une 
des oreilles en avant et l 'autre en a r r i è r e . Une 
orei l le souvent d é p l a c é e , p o r t é e de tous c ô t é s , 
sur tout si le cheval regarde à d ro i t e , à gauche, 
en a r r i è r e ; une p a u p i è r e s u p é r i e u r e f r o n c é e ; u n 
regard t a n t ô t fixe, t a n t ô t i nce r t a in , i n d i q u e n t u n 
cheval ombrageux , peureux. U n cheval q u i d i r ige 
ses oreilles en avant, cherchant à flairer l a per
sonne q u i l 'approche, est doux, conf iant , d i sposé 
à recevoir des caresses. Les chevaux don t la 
bouche est s è c h e ne sont pas d 'un aussi bon t e m 

p é r a m e n t que ceux dont la bouche est f r a î c h e et 
devient é c u m a n t e sous la b r ide . 

Les fosses nasales du cheval sont amples et ses 
narines propres à percevoir de f o r t l o i n les par
t icules odorantes. 

Le cheval a l 'odora t d 'une s ens ib i l i t é e x t r ê m e : 
i l sent l 'approche de l ' h o m m e à la distance 
d 'une demi- l ieue ; i l sent aussi de f o r t l o i n le v o i 
sinage de l 'eau. On sait que les caravanes d ' A 
rabes, de Tartares et de Mongols , et les p â t r e s 
espagnols, dans les landes de Caracas, pendant 
les chaleurs de l ' é t é , t i rent p a r t i de la s e n s i b i l i t é 
de l 'odorat d u cheval pour d é c o u v r i r les lagunes 
i g n o r é e s . Pendant les quarantes a n n é e s qu ' i l s 
p a s s è r e n t dans le d é s e r t , les H é b r e u x eurent sou
vent recours , pour le m ê m e service, à l ' i n s t inc t 
de ces an imaux . Les chevaux a m é r i c a i n s gra t tent 
d u pied la ter re pour d é c o u v r i r l a source dont 
l eur ins t inc t l eu r r é v è l e la p r é s e n c e . 

« Sa dé l i ca t e s se pour la n o u r r i t u r e , d i t M e -
naul t (1), est plus grande qu 'el le ne l'est dans les 
autres e s p è c e s herbivores. Son g o û t est plus d é 
v e l o p p é , sa l èv re s u p é r i e u r e est d o u é e d 'une 
grande f ac i l i t é de mouvements p o u r palper et 
ramasser les a l iments . Sa peau est d 'une exquise 
s e n s i b i l i t é , et i l j o u i t de la f a c u l t é de la fa i re 
f ronce r pour chasser les insectes pern ic ieux o u 
incommodes . » 

Sa voix , q u i se n o m m e hennissement, consiste 
en une succession de sons s a c c a d é s d 'abord t r è s -
a igus, puis g radue l lement plus graves, mais 
t ou jou r s t r è s - p u r s et d ' u n é c l a t remarquable 
{fig. 161). L e hennissement se modu le sur ses 
sensations, ses d é s i r s , ses passions; de l à c i n q 
sortes de hennissements b ien c a r a c t é r i s é s : 

(1) Menault, VIntelligence des animaux. Paris, 1868, 
p. 244. 
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« 1° Celui d ' a l l é g r e s s e , dans lequel les sons 
monten t à des tons tou jour s plus forts et plus 
a igus ; l ' an ima l bond i t , i l a l ' a i r de ruer , mais i l 
n'a aucune in t en t ion de nu i re ; 

« 2° Celui de dés i r : les accents alors se p ro 
longent et deviennent plus graves ; 

« 3° Celui de la c o l è r e : i l est court,- a igu , en
t r e c o u p é ; l ' an ima l cherche à ruer , ^ f r a p p e r des 
pieds de devant s ' i l est v igoureux, à m o r d r e 
s ' i l est m é c h a n t ; 

« 4° Celui de la peur : i l est grave,~rauque, i l 
ne semble sor t i r que des naseaux, et, comme 
ce lu i de la c o l è r e , i l est c o u r t ; 

« 5° L e hennissement de la d o u l e u r : c'est un 
g é m i s s e m e n t , une e s p è c e de toussement é t o u f f é 
dont les sons graves et sourds suivent les m o u 
vements de la respi ra t ion . » 

L e cheval a, à u n haut d e g r é , la m é m o i r e des 
l i eux , et sait r e c o n n a î t r e , b ien mieux que son 
guide, le c h e m i n q u ' i l a pa rcouru une seule fo i s . 
S û r de l u i - m ê m e , i l r é s i s t e o p i n i â t r é m e n t à son 
m a î t r e q u i l u i f a i t fa i re fausse voie. Le cocher, le 
cavalier peuvent s 'endormir t r anqu i l l emen t , et 
laisser au cheval le soin de t rouver son chemin . A u 
m i l i e u des t é n è b r e s , plus d 'un cocher ivre , g r â c e 
à cet ins t inc t , l u i do i t la v ie . I l r e c o n n a î t , m ê m e 
au bou t de plusieurs a n n é e s , l 'auberge o ù i l s'est 
une fois r e p o s é ; i l la salue quelquefois d 'un hen
nissement, et s ' a r r ê t e de l u i - m ê m e à la por te . On 
d i r a i t q u ' i l c ro i t que son m a î t r e ne r e c o n n a î t pas 
aussi b ien que l u i la maison h o s p i t a l i è r e , q u ' i l 
a besoin qu 'on la l u i fasse remarquer . Mais si 
l ' on passe outre , i l cont inue t r anqu i l l emen t son 
chemin ; i l a compris que son m a î t r e n 'avai t plus 
l ' i n t e n t i o n d 'entrer dans cette auberge. E t , 
comme ce n'est pas d ' a p r è s l ' i n s t inc t q u ' i l se 
guide , jamais i l ne s ' a r r ê t e r a devant l ' h ô t e l l e r i e 
o ù i l ne s'est pas encore r e p o s é . 

L e cheval a donc une m é m o i r e excellente, et 
i l en a bien des fois d o n n é des preuves i r r é c u 
sables. 

« Le cheval de cabr iole t de M . Cuvier , d i t 
Dupon t ( I ) , glisse une fois dans l a rue d u M o n t -
Blanc (2), sur u n de ces regards d ' é g o u t q u e l ' on 
couvre de plaques et d é bandes de fer , jamais , 
depuis, i l n ' en a r e n c o n t r é u n sans se d é t o u r n e r 
v ivement , à d ro i t e o u à gauche, p o u r é v i t e r d 'y 
me t t r e le p i e d . » 

L ' i l l u s t r e et vertueux Kosciusko a longtemps 
h a b i t é Soleure, en Suisse. U n j o u r , i l vou lu t 
fa i re p r é s e n t de quelques bouteil les d ' un excel-

(1) Dupont, Quelques mémoires sur différents sujets. 
Paris, 1807, p. 224. 

(2) Aujourd'hui rue de la Chaussée d'Antin. 

lent v i n à un pauvre p r ê t r e des environs , mais 
c o m m e i l d é s i r a i t é c h a p p e r aux r e m e r c î m e n t s 
d u v i e i l l a r d , i l chargea de la commiss ion un 
jeune h o m m e , et la course é t a n t assez longue, i l 
l u i p r ê t a le cheval dont i l se servait habi tue l le 
men t . Le j eune h o m m e , à son re tour , veut 
Tendre compte à Kosciusko de son entrevue avec 
le p r ê t r e , et i l a jou ta , en souriant : « Mais une 
autre fo i s , de g r â c e , ne me confiez plus votre 
cheval , si vous ne me donnez votre bourse. — 
P o u r q u o i donc? d i t Kosc iusko . — Dès que votre 
cheval a p e r ç o i t u n pauvre, fû t - i l au galop, i l s'ar
r ê t e t o u t cou r t , et r i en ne peut plus le d é t e r m i n e r 
à se remet t re en marche , t an t q u ' i l n 'a po in t vu 
le pauvre recevoir l ' a u m ô n e . Or, jugez de mon 
embarras : j e n'avais pas u n sou dans ma poche, 
et j e n 'a i p u me t i r e r d 'af fa i re qu 'en s imulant , 
t o u t le l o n g d u c h e m i n , le geste de fa i re la cha
r i t é . » Quelle honorab le hab i tude d u m a î t r e ne 
trahissait pas cette hab i tude d u cheval ! 

I l garde aussi la m é m o i r e de son ancien m a î t r e , 
i l le r e c o n n a î t . A p r è s p lus ieurs a n n é e s , i l court à 
l u i , h enn i t , le l è c h e , cherche, en u n mot , à lu i 
t é m o i g n e r de son m i e u x l a j o i e q u ' i l ressent. 

I l r emarque de suite si que lqu ' au t re personne 
que son cavalier o rd ina i re le m o n t e , et se re
tourne pour s'en assurer. I l r e c o n n a î t la voix, 
comprend les paroles de son gard ien et l u i obé i t . 
I l sort de l ' é c u r i e p o u r a l ler à l 'abreuvoir , se 
fa i re harnacher , a t te ler ; i l su i t le cocher comme 
u n ch ien , et r en t re seul à l ' é c u r i e . I l regarde 
a t ten t ivement u n nouveau cocher , u n nouveau 
compagnon d'at telage, et t o u t au t rement que 
la vache ne regarde une nouvelle por te . T o u t 
ce q u ' i l vo i t pour la p r e m i è r e fois l ' i n t é re s se : 
une nouvel le vo i tu re est p o u r l u i chose impor 
tante. V o i t - i l que lque chose dont la grandeur , la 
f o r m e , l a couleur , le f r appen t , i l y cour t , l'exa
m i n e , la f l a i re . 

« E n 4809, d i t H u z a r d , professeur à l 'École 
d ' A l f o r t , les Tyro l i ens , dans une de leurs i n 
surrect ions, p r i r e n t qu inze chevaux bavarois et 
les m o n t è r e n t ; mais , plus t a r d , dans une rencon
t re avec u n escadron d u * r é g i m e n t bavarois, ces 
chevaux, quand i ls v i r en t l ' u n i f o r m e de leurs 
anciens cavaliers, s ' é c h a p p è r e n t au g r a n d galop, 
et p o r t è r e n t leurs nouveaux cavaliers, en d é p i t 
de tous les ef for ts de ces derniers , dans les rangs 
des Bavarois, o ù i l s f u r e n t fa i ts p r i sonniers . » 

Ses q u a l i t é s in te l lec tue l les , sa douceur , sa 
b o n t é m ê m e , rendent le cheval apte à apprendre 
t o u t ce que peuvent savoir l ' é l é p h a n t , l ' â n e et 
le c h i e n . 

S i l 'on en d o i t c ro i re É l i e n , les Sybarites a u -
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raient appris à leurs chevaux à danser au son de 
la flûte, et cela f u t m ê m e la cause de la d é f a i t e 
de ce peuple. Les Crotoniates, q u i connaissaient 
cette p a r t i c u l a r i t é , au l i eu de fa i re sonner leurs 
trompettes pendant une bata i l le , f i r en t e x é c u t e r 
des airs de flûte ; aussi les chevaux des Sybarites 
se m i r e n t à danser et p a s s è r e n t p a r m i leurs en
nemis. 

Plusieurs auteurs anglais de la fin d u o n z i è m e 
s i èc le f o n t men t ion d u cheval Marocco, q u i ap
partenai t à u n i n d i v i d u n o m m é Bank. C 'é ta i t 
u n cheval savant, et u n prodige à cette é p o q u e 
o ù l ' on s'occupait peu de l ' é d u c a t i o n des a n i 
maux. Les p o è t e s toutefois ont certainement 
e x a g é r é son m é r i t e . Delker ( I ) , p r é t e n d que le 
cheval de Bank monta i t au sommet de Saint-Paul. 
Peele assure q u ' i l j o u a i t d u l u t h , i n s t rumen t t r è s 
à la mode du temps de Shakspeare. On t rouve 
encore quelques exemplaires d'une brochure de 
treize feui l le ts , i n t i t u l é e : Maroccus extaticus, ou 
le cheval bai de Bank en extase. Discours sous forme 
d'entretien joyeux entre Bank et sa bête, anathèmati-
sant quelques abus et intrigues de notre temps, etc. 
U n des exemplaires de cet ouvrage sat i r ique, o ù 
Marocco a souvent de la verve et de l 'espri t , a 
é t é vendu , i l y a peu d ' a n n é e s , p o u r le p r i x 
é n o r m e de treize g u i n é e s (environ 338 f r . ) . Sur 
la p r e m i è r e page, une gravure en bois r e p r é 
sente Marocco s 'escrimant au fleuret avec son 
m a î t r e . A ses pieds sont deux d é s q u i ind iquen t 
quelle é t a i t son h a b i l e t é à ce j e u . W - Raleigh (A) 
a é c r i t : « A s s u r é m e n t , si Bank e û t v é c u dans les 
« s ièc les d ' ignorance, i l e û t f a i t honte à tous les 
« enchanteurs d u monde ; car aucun d'eux ne f û t 
« parvenu à dompte r et à i n s t ru i r e u n an imal 
« comme i l a su fa i re de son cheval. » I l semble
ra i t q u ' i l y e û t dans ces paroles une t r is te p ro 
p h é t i e et u n avertissement. Quelques a n n é e s plus 
t a r d , Bank eut l ' imprudence d'al ler chercher 
fo r tune en Por tuga l , o ù la f o i cathol ique se d é 
fendai t et se propageait à l 'a ide des b û c h e r s : 
Marocco et son m a î t r e y f u r e n t b r û l é s comme 
sorciers. 

Les d i f f é r e n t s exercices auxquels on dresse 
les chevaux dans les cirques peuvent nous don
ner une i d é e de leur é d u c a b i l i t é . 

Combien d'autres preuves d ' in te l l igence ne 
ci terai t-on pas ! « Le cheval , d i t S c h e i t l i n , devine 
des é n i g m e s , r é p o n d aux questions par o u i et 
n o n en agi tant la t ê t e , marque l 'heure en f r a p - 1 

pant avec le p ied , etc. I l est a t t en t i f aux m o u -

(1) Delker, Satiromastic. 
(2) W. Raleigh, Bistory of the World. London, 1736, 

2 vol. in-fol. 

vements de la m a i n et d u p ied de son m a î t r e , 
comprend les j e u x d u foue t , la parole ; i l est 
ob l i gé d 'avoir en l u i - m ê m e t o u t u n pe t i t d i c t i on 
naire. A u commandement , i l f a i t le malade, 
é c a r t e les jambes, laisse pendre la t ê t e , t ombe 
lourdement à terre , f a i t le m o r t ; on peut s'as
seoir sur l u i , é c a r t e r ses jambes , t i r e r sa queue, 
met tre les doigts dans ses oreil les, si sensibles ! 
sans q u ' i l bouge, etc. Puis , à u n nouveau c o m 
mandement , on le vo i t se lever et reprendre son 
a l lure . E t cependant ces exercices, certes, ne 
l 'amusent pas ; sauter et cou r i r l u i plaisent davan
tage. Combien de temps f a u t - i l pour l u i appren-
d r e à passer à travers des cerceaux de papier, q u i 
r e p r é s e n t e n t pou r l u i u n m u r ? Qui ne vo i t avec 
plaisir les j eux d u cirque? Ce n'est pas l ' h o m m e , 
c'est le cheval q u i y est é t o n n a n t . Que l ' homme 
puisse et veui l le apprendre, cela ne nous f rappe 
pas ; ce q u i nous surprend, c'est que ce soit le 
cheval. On ne do i t pas se demander : Que peut - i l 
apprendre, mais b ien : Que ne peut - i l pas ap
prendre ? 

« Pour apprendre à u n cheval à fa i re quelque 
chose d ' h u m a i n , i l faut le t ra i te r huma inemen t ; 
ne pas le prendre par la fo rce , par les coups, par 
la f a i m , mais par les bons t ra i tements , c o m m e 
on le fe ra i t pour u n h o m m e bon et in te l l igen t . 
Ce q u i agi t sur l ' h o m m e , agit aussi sur le cheval . 
Ne v e u t - i l pas, par exemple, lever le p ied , o n le 
flatte, on l u i caresse le p ied , on l u i donne de 
bonne paroles, en l u i reprochant son impat ience , 
sa d é s o b é i s s a n c e ; o n l u i p r é s e n t e de l 'avoine, 
et pendant q u ' i l la mange, on essaye de l u i lever 
le pied ; s'y oppose-t- i l , on l u i e n l è v e l 'avoine ; 
pa ra î t - i l la d é s i r e r , on la l u i redonne, et on es
saye encore de l u i lever le p ied , etc. On dresse 
ainsi tous les chevaux q u i n 'ont pas é té m a l t r a i t é s 
auparavant. E n g é n é r a l , les chevaux sont de v é 
ritables enfants, en b ien c o m m e en m a l . 

« Le cheval a le sent iment de la mesure ; i l 
apprend à marcher au pas, à t r o t t e r , à galoper, 
à danser. I l c o n n a î t aussi des espaces de temps 
plus c o n s i d é r a b l e s , le m a t i n , le m i d i et le soir . 
I l a le sens des sons. Comme le guer r ie r , i l a ime 
le son de la t rompet te : i l t r é p i g n e , j oyeux , quand 
ce son l 'appelle à la course ou au combat . I l c o n 
n a î t le t ambour , t o u t son, en u n m o t , q u i est en 
ha rmonie avec son courage ou sa peur . I l c o n n a î t 
le b r u i t d u canon, mais ne l ' a ime pas, quand , 
dans la batai l le , i l a v u ses compagnons renver
s é s . I l n a ime pas n o n plus le tonnerre ; peu t -
ê t r e souf f re - t - i l de l 'orage. 

« L e cheval est accessible à la peur. U n b r u i t 
i n a c c o u t u m é , u n ob j e t i n c o n n u , u n drapeau 
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flottant l ' e f f rayent . I l regarde at tent ivement le sol 
p ie r reux , s'avance p rudemmen t dans l 'eau. 

« U n cheval q u i é t a i t t o m b é dans les fondat ions 
d'une maison en cons t ruc t ion , en f u t r e t i r é 
t r è s - e f f r a y é ; u n autre , q u i é t a i t t o m b é dans une 
fosse à chaux, se laissa t r a n q u i l l e m e n t attacher 
et re t i rer , i l cherchai t m ê m e à aider ses sau
veurs. L e cheval t r emble en passant dans les 
passages é t r o i t s des montagnes. I l sait q u ' i l n 'y a 
là r i e n o ù i l puisse se re tenir . I l a peur des é c l a i r s . 
A u m i l i e u de l 'orage, la crainte d ' ê t r e f o u d r o y é 
le f a i t suer. De deux chevaux a t t e l é s , l ' u n tombe-
t - i l , l 'autre peut le re tenir , mais d 'o rd ina i re , la 
peur saisit aussi ce lui -c i , et tous deux, en proie 
à une te r reur tou jour s croissante, courent et 
s ' é l a n c e n t à travers tou t . Que de malheurs ne 
cause pas alors cet an imal d 'ordinaire si pai
sible, si in te l l igent , q u i o b é i t à son m a î t r e , à son 
cocher, à la f e m m e , à la jeune fille, à quiconque 
le t ra i te avec douceur I 

« Le cheval est susceptible de s t u p é f a c t i o n , i l 
peut ê t r e pr is d'une peur c h i m é r i q u e comme u n 
enfant , s 'effrayer d 'une chose inconnue, se laisser 
t romper par des apparences. Son intel l igence 
peut en ê t r e obscurcie; i l peut en devenir f o u . Les 
mauvais t ra i tements , les in ju res , les coups ont 
g â t é plus d 'un cheval, on t a n é a n t i toutes ses 
f a c u l t é s , l 'ont rendu sot et m é c h a n t . Par contre , 
les bons t rai tements l ' é l èven t , l 'ennoblissent, en 
f o n t u n h o m m e à d e m i . 

« Le seul passe-temps a g r é a b l e du cheval est 
la course. I l est voyageur par nature. Dans les 
steppes de la Russie, les chevaux courent par 
plaisir , u n j o u r entier , sû r s de re t rouver tou jours 
leur c h e m i n . Quels voyages ne font- i ls pas au 
Paraguay 1 Dans les p â t u r a g e s , i ls s'agitent gaie
ment , se s o u l è v e n t sur leurs jambes de devant, 
se cabrent, r ival isent de vitesse, se morden t . 11 
en est qu i exci tent con t inue l lement les autres. 
Lesjeunes provoquent m ê m e les hommes. Chose 
à r emarquer ! u n an ima l q u i cherche ainsi à se 
m ê l e r à la soc i é t é de l ' h o m m e , do i t sentir que 
sa nature n'est pas é l o i g n é e de celle de l ' h o m m e ; 
i l do i t se regarder presque comme son é g a l . Dans 
une longue et é t r o i t e va l l ée des Alpes u n jeune 
cheval cou ru t a p r è s une bande de voyageurs, i l 
les laissa d 'abord passer, galopa a p r è s eux, les 
d é p a s s a de quelques pas, s ' a r r ê t a , les regarda, 
couru t en a r r i è r e , fit semblant de se met t re à 
p a î t r e , les su iv i t de nouveau, et cela à c i n q o u 
six reprises, par s imple passe-temps, ce q u i ne 
laissa pas que de causer u n g rand e f f r o i à nos 
voyageurs q u i g r i m p è r e n t enf in par-dessus un 
m u r servant de b a r r i è r e : le jeune cheval a r r iva 

a u p r è s , chercha u n endroi t p o u r le f r a n c h i r , et 
con t inuer ses agaceries. Mais ne t rouvan t poin t 
d'issue i l r e tourna j oyeux à son p â t u r a g e . 

« Son plais i r de c o u r i r et son o r g u e i l l u i f o n t 
fa i re des choses incroyables à Rome , sur le 
Corso. » 

I c i , des courses de chevaux l ibres on t l i eu , 
chaque a n n é e , à la fin d u carnaval ; c'est le spec
tacle le plus r e c h e r c h é et le plus popula i re de 
ces j o u r s de j o i e et de f o l i e , dont le r e tou r an
nue l est si i m p a t i e m m e n t a t t endu . 

Le carnaval commence le l endemain des 
Rois, le 7 j anv ie r ; à une heure de l ' a p r è s - m i d i 
la cloche d u Capitole donne le signal ; t ou t le 
monde peut alors sor t i r en masque des mai
sons pour se rendre dans l 'ancienne Via Flaminia, 
q u i divise Rome en deux part ies é g a l e s , et porte 
à p r é s e n t le n o m de Corso ; cette rue a p rès 
d'une demi-l ieue de l o n g u e u r ; elle est la pro
menade habi tue l le o ù les belles dames et leurs 
cavaliers, par m a n i è r e de p la i s i r et d'exercice 
salutaire, se f o n t mener en vo i tu re sur les six 
heures d u soir ; mais c'est su r tou t pendant le 
carnaval que l a fou le s'y presse ; o n suspend à 
toutes les f e n ê t r e s des morceaux d'anciennes ta
pisseries de damas c ramois i , g a l o n n é s en or, et 
le publ ic occupe, en payant, des s i è g e s p r é p a r é s 
le l o n g des maisons. 

Pendant la semaine q u i p r é c è d e les courses, 
on p r o m è n e chaque j o u r les chevaux (barberi) 
le l ong d u Corso p o u r les accou tumer à ce t ra 
je t , et on leur donne l 'avoine à l ' e x t r é m i t é où la 
course do i t finir. 

Tous les marchands é t a l e n t sur des m a n 
nequins une grande q u a n t i t é de masques et d'ha
b i l lements fantastiques ; on expose aussi dans de 
grands paniers des d r a g é e s faites de puzzolana 
(terre volcanique) , b lanchie avec de l 'eau de 
chaux ; les masques s 'amusent à se les j e t e r par 
p o i g n é e s : les rues en sont toutes blanches; per
sonne n!est é p a r g n é , et les voitures en sont acca
b l é e s . A u t r e f o i s le Corso devenait pendant le 
carnaval une sorte d 'Olympe a m b u l a n t , o ù tous 
les d ieux et toutes les d é e s s e s de l 'ancienne 
mytho log ie é t a i e n t r ep rodu i t s dans leurs cos
tumes ; mais la my tho log i e a p a s s é de mode, on 
ne vo i t plus que des mascarades de fantais ie , des 
pol ichinel les , des ar lequins , des improvisateurs 
et des faiseurs de sonnets. 

A u b r u i t de deux coups de canon, dont le 
p remier se f a i t entendre à quatre heures et le 
second quelques minutes a p r è s , les voi tures s ' é 
lo ignent i m m é d i a t e m e n t . U n d é t a c h e m e n t de 
dragons pa r cou r t le Corso au ga lop , tandis 
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qu'une double l igne d ' in fan ter ie m a i n t i e n t au 
mi l i eu ' le passage l i b r e . B i e n t ô t s 'é lève une r u 
meur confuse q u i est suivie d 'un grand s i 

lence. 
Les chevaux choisis pour la course sont a r r ê 

t é s , sur u n seul r ang , d e r r i è r e une fo r t e corde 
tendue au moyen de machines, vers l ' o b é l i s q u e 
de la Por te d u peuple . Leurs f ron t s sont o r n é s 
de grandes plumes de paon et d'autres oiseaux 
q u i flottent et tou rmenten t leurs regards : leurs 
queues et leurs c r i n i è r e s b r i l l e n t de paillettes 
d ' o r ; des plaques de cu ivre , des balles de p l o m b 
garnies de pointes d'acier sont a t t a c h é e s sur 
leurs flancs, sur leurs croupes, etles a igu i l lonnent 
sans cesse : de l é g è r e s feuil les d ' é t a i n b r i l l a n t 
ou de papier g o m m é , f ixées sur leur dos, se 
froissent et bruissent comme les excitations d ' un 
cavalier. A i n s i d é c o r é s d 'ornements q u i les 
blessent ou les ef f rayent , on c o n ç o i t l eur impa
tience ; i ls se cabrent, i ls p ia f fen t , i ls t r é p i g n e n t , 
ils hennissent. Les palefreniers q u i cherchent à les 
retenir l u t t e n t contre eux, et l ' é n e r g i e physique 
q u i se dessine dans les poses de ces hommes d u 
peuple, sur leurs t ra i t s , quelquefois sur leur 
large po i t r ine et sur leurs bras nus, o f f r e au 
peintre ou au sculpteur des m o d è l e s q u i excite
ra ient leur enthousiasme, si t rop souvent u n 
cheval, renversant son gardien, ne le f o u l a i t aux 
pieds et ne s ' é l a n ç a i t à travers le peuple encore 
r é p a n d u dans le Corso. 

Mais le s é n a t e u r de Rome donne le dernier 
signal ; la t rompet te sonne, la corde tombe , et 
(si la comparaison n'est pas t rop ambit ieuse) , 
comme des flèches s ' é l a n c e n t d 'un arc, les che
vaux seuls, sans cavalier, volent au bu t . Chacun 
veut surpasser l ' au t re . Personne ne les monte , 
personne ne l eu r d i t ce dont i l s'agit, personne 
ne les excite; i ls le voient bien e u x - m ê m e s . Cha
cun s 'enflamme tou t seul et enf lamme les autres. 
Les pointes d'acier l eur d é c h i r e n t le flanc, les 
acclamations d u peuple les poursuivent comme 
des claquements de fouet . Ord ina i r emen t , en 
deux minutes v ingt -une secondes, i ls parcourent 
865 toises ; c'est 37 pieds par seconde. 

Quand u n cheval peut at teindre ce lu i q u i le 
devance, souvent i l le m o r d , le f rappe , le pousse, 
et emploie toutes sortes de s t r a t a g è m e s pour le 
retarder dans sa course. On est avert i de leur 
a r r i v é e par deux coups de canon; pour les a r r ê 
ter, i l n 'y a autre chose qu 'une to i le tendue au 
bout de la r u e . 

Celui q u i a r r ive le p remie r est e x a l t é de l u i -
m ê m e et l o u é par les autres. I l est t r è s - s ens ib l e 
à l a g lo i re ; cependant, i l n'est l 'ob je t n i de l 'en

vie n i de la haine d u va incu . P le in d ' a m b i t i o n , 
i l se n u i t à l u i - m ê m e , i l veut t o u j o u r s ê t r e le 
premier , et se tuera i t si o n ne le re tenai t . I l en 
est qu 'on do i t laisser en avant , beaucoup ne 
s ' é l a n c e n t que quand d'autres les p r é c è d e n t , 
mais alors i ls ne veulent pas rester en a r r i è r e ; 
quelques-uns ne courent qu'avec leurs cama

rades q u i l eur sont d é j à connus. 
Au t r e fo i s les p r e m i è r e s f ami l l es de Rome, les 

B o r g h è s e , les Colonna, les B a r b e r i n i , les Santa-
Croce, etc., envoyaient leurs chevaux à ces 
courses; maintenant ce sont t o u t s i m p l e m e n t 
les maquignons, q u i cependant on t le soin d'ob
ten i r pour chaque coursier la p ro tec t ion d 'une 

noble f a m i l l e . 
La d e r n i è r e course des chevaux est le s igna l 

de la f i n du carnaval ; le peuple r o m a i n se disperse 
en cr iant : È morto carnovale ! è morto carno-
voie ! 

« Quel o rgue i l , d i t encore Sche i t l i n , se d é v e 
loppe chez le cheval de course anglais ! C o m m e 
le cheval d u g é n é r a l se m o n t r e f i e r ! I l sent sa 
s u p é r i o r i t é ; le cheval d u r o i c o n n a î t son hon 
neur , i l demande à ê t r e h o n o r é . 

« L e cheval ent ier est un an ima l sensible. Sa 
force est é n o r m e , son courage au-dessus de 
toute i d é e , le f eu j a i l l i t de ses yeux. L a j u m e n t 
est plus calme, plus douce, plus o b é i s s a n t e ; 
aussi la p r é f è r e - t - o n à l ' é t a l o n . L e r u t est plus f o r t 
chez les chevaux que chez les autres an imaux ; 
c'est • de là que r é s u l t e l eur grande fo rce . Le 
hongre a beaucoup perdu par la castration : i l 
n'est cependant pas devenu, comme le taureau, u n 
b œ u f impassible; i l est plus doux , plus o b é i s s a n t , i l 
a cessé d ' ê t r e une flamme p é t i l l a n t e et d é v o r a n l e . 

« Le cheval est capable de sent iments , d'a
m o u r et de haine, de ja lousie , de d é s i r , de v e n 
geance ; i l est capr ic ieux, etc. I l v i t en bonne 
harmonie avec certains chevaux, en mauvais 
rapports avec d'autres ; i l en est avec lesquels i l 
ne f raye jamais . » 

Comme preuve de la s e n s i b i l i t é et d u d é v o u e 
ment dont le cheval est susceptible, i l nous pa
ra î t bon de rappor te r le f a i t suivant : 

U n cu l t iva teur de S a m é o n p o s s é d a i t ù n che 
val hors d ' â g e dont les dents é t a i e n t u s é e s au 
po in t de ne pouvoir plus m â c h e r le f o i n et 
broyer l 'avoine ; cet a n i m a l é t a i t n o u r r i par 
deux chevaux q u i se t rouva ien t dans la m ê m e 
é c u r i e . Ces deux chevaux prenaient au r â t e 
l ie r d u f o i n qu ' i ls m â c h a i e n t et j e t a ien t en
suite devant le cheval i n f i r m e ; i ls faisaient de 
m ê m e pour l 'avoine, qu ' i l s b roya ien t b i en m e n u 
et met ta ien t ensuite à sa p o r t é e . U n cer ta in 
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nombre de personnes ont é t é t é m o i n s de cet acte 
de d é v o u e m e n t , q u i é t o n n e r a p e u t - ê t r e nos lec
teurs, mais i l est r igoureusement v r a i , si nous en 
croyons un narra teur que nous avons tou t l ieu 
de supposer f idè l e . 

On raconte d u cheval des merveil les de d é v o u e 
ment et d ' a f fec t ion . Des chevaux se penchent at
t r i s t é s sur le cadavre de leur m a î t r e , le regardent , 
le f l a i ren t , ne veulent pas le qu i t t e r , l u i restent 
f idè les j u s q u ' a p r è s la mor t . Dans la bata i l le , i ls 
mordent les chevaux des cavaliers ennemis, et 
prennent par t au combat . 

Gomme t é m o i g n a g e de l 'a t tachement et d u 
zè le du cheval, on a souvent c i t é l 'ardeur que 
d é p l o y a i t le fameux Bucéphale, cheval d 'A lexan
dre, pendant les occasions p é r i l l e u s e s , ainsi que 
l ' ac t ion de ce lu i d 'un pr ince scythe, q u i se jeta 
sur le meur t r i e r de son m a î t r e et le f o u l a aux 
pieds ; enf in on c o n n a î t la douleur que l ' on a t t r i 
bua au cheval de N i c o m è d e , q u i , d i t -on , se laissa 
p é r i r de f a i m a p r è s la m o r t de son m a î t r e . 

« On a v u , d i t Sche i t l i n , u n cheval saisir son 
cavalier qu i se noyai t , pour l 'a ider à se sauver; 
on en a v u u n autre se re tourner pour l u i per
mettre de d é g a g e r le pied pris dans l ' é t r i e r . E n 
f r é q u e n t a n t des hommes bons, le cheval devient 
plus h u m a i n ; dans la soc i é t é d 'hommes m é 
chants, i l devient plus b r u t a l . 
" « Cependant tous les chevaux sont l o i n d 'avoir 

le m ê m e na ture l . Si l ' u n est doux et conf iant , 
l 'autre est v i c i eux , mordan t , faux , r u s é . U n 
cheval q u i devait ê t r e f e r r é , renversa subi tement 
le f o r g e r o n d 'un coup de t ê t e , le fou la aux pieds, 
et on ne le l u i arracha que couvert de sang. 

« Le cheval ne c ra in t pas les blessures. P le in 
de courage, i l a ime les combats ; i l henni t , et son 
hennissement est s i g n i f i c a t i f ; c'est une sorte 
de r icanement . Les blessures ne f o n t que l 'exci ter . 
I l m e u r t en h é r o s , t r anqu i l l e et s i lencieux, i l 
regarde la m o r t en face. » 

É d u c a t i o n . — L ' é d u c a t i o n d u cheval com
prend plusieurs d e g r é s : i l f a u t d 'abord le 
dompter , puis , selon qu 'on le destine à l 'attelage, 
ou à la course, le soumettre à un t ra i tement par
t i cu l i e r : dans l ' u n et l 'autre cas, le cheval a 
besoin d ' ê t r e d r e s s é o u e n t r a î n é , et de fa i re son 
apprentissage, si l ' on peut ainsi d i re . 

Art de dompter les chevaux. — « On s'est beau
coup o c c u p é , di t Jonathan F r a n k l i n (1), dans 
ces derniers temps, en Angle te r re , en France et 
en A m é r i q u e , de l ' a r t de dompte r les chevaux 
v ic ieux . Ce secret — si secret i l y a -— est t r è s -

Ci) Franklin, la Vie des animaux. Mammifères, t. I I . 
p. 131. 

ancien. On raconte, q u ' u n b o h é m i e n , n o m m é 
Con Su l l i van , r end i t , sous ce rappor t , des ser
vices r é e l s . Le colonel Westenra avait u n splen-
dide cheval de course, a p p e l é Arc-en-ciel; mais 
l ' an ima l é t a i t si sauvage, q u ' i l avait pe rdu l'es
po i r de pouvo i r le dresser. Ce cheval morda i t 
tous ceux q u i s 'approchaient de l u i , hommes et 
chevaux. Les jambes d u j o c k e y q u i essayait de 
le mon te r n ' é c h a p p a i e n t p o i n t aux dents du 
coursier f r é n é t i q u e . L o r d Donerai le d i t au colo
nel q u ' i l connaissait une personne q u i g u é r i r a i t 
l ' a n i m a l v ic ieux. Le co lone l n ' en vou lu t r ien 
c ro i re , et l à - d e s s u s u n pa r i de m i l l e l ivres s'en
gagea entre l o r d Donerai le et l u i . On d é p ê c h a 
u n messager à Con Su l l ivan , c o n n u dans le pays 
sous le n o m d u Chuchoteur, parce que les gens 
superst i t ieux croyaient q u ' i l chucho ta i t quelque 
chose à l ' o re i l l e des chevaux. Quand on eut ex
p l i q u é à Su l l ivan l ' é t a t de l ' a n i m a l , i l demanda 
à entrer dans les é c u r i e s . « I l vous f a u t d'abord 
at tendre, l u i d i t - o n , q u ' o n a i t l ié l a t ê t e d u che
va l . — Ce n'est p o i n t la peine, r é p o n d i t S u l l i 
van, i l ne m o r d r a p o i n t . » Pu i s , cela d i t , i l entra 
d é l i b é r é m e n t dans l ' é c u r i e , a p r è s avoir en jo in t à 
tou t le monde de ne pas le su ivre , j u s q u ' à ce 
q u ' u n signal d o n n é e û t l evé cette d é f e n s e . I l fer
ma la por te sur l u i , a f i n de se l i v r e r sans t é m o i n à 
u n t ê t e - à - t ê t e q u i , j e vous assure, n 'avait r ien 
d'enviable. A u b o u t d ' u n quar t d 'heure au plus, 
on entendi t le s ignal . Ceux q u i é t a i e n t r e s t é s en 
dehors et q u i a t tendaient avec grande angoisse 
le r é s u l t a t de l ' e x p é r i e n c e , se p r é c i p i t è r e n t dans 
l ' é c u r i e ; i l s t r o u v è r e n t le cheval é t e n d u sur le 
dos et j ouan t avec le dompteu r , q u i é t a i t t r a n q u i l 
l ement assis à c ô t é de l u i . Le cheval et l ' homme 
paraissaient é p u i s é s , mais p a r t i c u l i è r e m e n t 
l ' h o m m e . I l f a l l u t l u i admin i s t r e r de l 'eau-de-
vie et d'autres s t imulan t s . A dater de ce j o u r , le 
cheval se m o n t r a pa r fa i t emen t doux et t r a i -
table. 

« A u p r in temps de 1804, u n autre cheval, 
King-Pippin, f i g u r a i t aux courses de Curragh 
de Ki lda re . On s ' é t a i t v u f o r c é de renoncer à ses 
services ; car i l saisissait les jambes d u cavalier 
avec ses dents et le d é m o n t a i t . Dans cette c i r 
constance, i l f u t m ê m e impossible de le b r ide r . 
On envoya chercher le Chucho teu r . I l demeura 
e n f e r m é tou te la n u i t avec l ' a n i m a l v ic ieux . Le 
lendemain , King-Pippin le suivai t c o m m e u n 
chien ; i l o b é i s s a i t au m o i n d r e commandemen t 
et sou f f r a i t que le p r e m i e r venu l u i m î t la m a i n 
dans la bouche. I l suppor ta i t ces l i b e r t é s avec la 
gentillesse et la douceur d ' un agneau. O n le con
du i s i t à une aut re course, o ù i l gagna l e p r i x . 
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« L a r é p u t a t i o n du Chuchoteur se r é p a n d i t alors 
dans tou t le pays. C 'é ta i t à q u i r é c l a m e r a i t ses ser
vices. Plusieurs ouvrages d u temps f o n t men t ion 
de l u i . Crof ton Croker (1) en parle comme d 'un 
paysan ignoran t ; mais i l n ' en rend pas moins jus 
tice à la puissance magique de cet h o m m e . « Je 
l 'a i v u u n j o u r , d i t - i l , essayer son art sur u n cheval 
q u i , j u s q u e - l à , n'avait jamais pu ê t r e f e r r é par 
les mains d 'un m a r é c h a l sans qu 'on e û t recours 
à des moyens de violence. Le lendemain d u j o u r 
o ù Sul l ivan l u i fit la l e ç o n , j e me rendis, non 
sans quelque i n c r é d u l i t é , à l ' é c h o p p e du m a r é 
chal ferrant . I l y avait là beaucoup d'autres 
spectateurs a m e n é s , comme m o i , par un senti
ment de c u r i o s i t é . Nous f û m e s tous t é m o i n s ocu
laires d u s u c c è s complet de l 'art iste. L ' a n i m a l 
ré t i f é ta i t u n ancien cheval de r é g i m e n t ; i l est à 
croire que, quand la discipl ine m i l i t a i r e eut cessé 
d'agir sur l u i , nu l le autre inf luence ne pu t la 
remplacer. J'observai que ce cheval semblait ter
r i f i é , lorsque Sul l ivan l u i par la i t ou le regar
dai t . 

« I l y a a u j o u r d ' h u i encore, dans le sud de 
l ' I r lande , beaucoup de personnes q u i se sou
viennent de Su l l ivan et de la puissance extraor
dinaire q u ' i l e x e r ç a i t sur les chevaux c e n s é s i n 
domptables. Le secret de cette puissance n'a 
jamais é t é connu . I l f au t é c a r t e r de ces r é c i t s le 
sentiment d u merve i l l eux . L a science, t o u t en 
admettant les faits a p p u y é s sur des a u t o r i t é s i n 
contestables, ne saurait r e c o n n a î t r e de nos j ou r s 
aucune influence surnaturel le dans les rapports 
de l ' homme avec les an imaux. Ces p r é t e n d u s 
p h é n o m è n e s occultes ren t ren t t r è s - c e r t a i n e m e n t 
dans une l o i g é n é r a l e don t not re ignorance fa i t 
tout le m y s t è r e . 

« On a, d 'ai l leurs, v u la force d é r é g l é e de cer
tains animaux s'adoucir et se soumettre , comme 
par enchantement, devant la faiblesse. I l y avait 
dans une fe rme du Ken t u n cheval qu i faisait la 
terreur des g a r ç o n s de service. U n j o u r , l 'enfant 
d u f e rmie r , u n jeune e s p i è g l e de six ans, se glis
sa dans l ' é c u r i e . A cette nouvelle, la m è r e accou
r u t tout e f f a r é e ; mais que l f u t son é t o n n e m e n t 
de t rouver l 'enfant j ouan t entre les jambes d u 
cheval, q u i semblait se p r ê t e r avec douceur et 
complaisance aux taquineries d u pe t i t m u t i n 1 
L 'enfant , h a b i t u é à monter d é j à sur le dos des 
chevaux, g r impa sur ce lu i d u cheval f é r o c e , en 
s'aidant des pieds et des mains , et en s'accro-
chant à la longue c r i n i è r e de l ' an im a l , q u i se 
laissa faire avec une b é n i g n i t é majestueuse. A 

11) Crofton Croker, Légendes féeriques, 
BREHM 

pa r t i r de ce j o u r , l ' enfan t et le cheval fu ren t 
tou jour s bons amis. » 

Dressage. — Le dressage d u cheval consiste 
dans l ' emplo i m é t h o d i q u e et c o n t i n u d'une s é r i e 
de moyens q u i ont tous pour b u t de fa i re p l i e r 
sa v o l o n t é sous celle de l ' h o m m e , et d 'habi tuer 
son corps à supporter pa t i emment les contraintes 
et à e x é c u t e r l i b r e m e n t les mouvements que do i t 
n é c e s s i t e r son service à veni r . 

L e cheval d'attelage, comme ce lu i de course, a 
besoin d ' ê t r e d r e s s é . 

P a r m i les appareils d e s t i n é s à fac i l i t e r l ' œ u v r e 
du dresseur, i l f au t placer en p r e m i è r e l igne le 
caveçon et le faux-jockey, c o m m u n é m e n t a p p e l é 
en France, homme de bois. 

Le c a v e ç o n est une sorte de b r i d o n en cu i r 
dont la muserolle (ou dessus de nez) est f o r m é e 
d'une armature en fer , à c h a r n i è r e s (quelquefois 
d e n t e l é e ) , sur le devant de laquel le est fixée, au 
moyen d 'un tou re t , une longe q u i se m a n œ u v r e 
c o m m é dans la figure 162. 

Fig. 162. 1 " leçon. Le cheval conduit à la longe. 

L a sensation douloureuse que f a i t é p r o u v e r au 
cheval la mo ind re tension de la longe, a pour 
effet cer tain de r é p r i m e r les mouvements d é s o r 
d o n n é s de sa t ê t e , et de le cont ra indre à se capu-
chonner . 

Lorsque le dresseur a a c c o u t u m é le cheval à 
o b é i r à la pression d u m o r s , à r a l en t i r son a l 
lure sous la tension des guides, ou à l ' a c c é l é r e r 
sous la caresse du fouet , i l reste encore à donner 
au cheval l ' i m m o b i l i t é d u p o r t de t ê t e et le par^ 
f a i t ap lomb de ses quatre pieds, tels qu 'on les 
voi t dans les dessins r e p r é s e n t a n t u n cheval 
a t t e l é seul et un attelage par paire . C'est alors 
que le jockey devient le plus efficace aux i l i a i re 
d u dresseur. A u moyen d u jockey , cette é d u c a 
t i o n se f a i t seule, soit à l ' é c u r i e , soit en l i b e r t é 
{fig. 163 et 164). 

I I — 142 
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I l est b ien rare de rencontrer en Angle ter re 
deux chevaux conduits par u n seul h o m m e , sans 

Fig. 1G3. Exercice dans les stalles par les temps froids 
ou humides. 

que le cheval libre soit pourvu de son jockey. 

L a f i gu re 165 d é m o n t r e combien c'est un sage 
moyen de p r é v e n i r les chutes sur les genoux 

Fig. 165. Chevaux menés à l'exercice pour prévenir les 
chutes ou genoux brisés (couronne du genou). 

(dites couronnes) qui viennent si souvent dépré
c ie r c o m p l è t e m e n t des an imaux de p r emie r 
o rd re . 

L'usage d u jockey est e x t r ê m e m e n t r é p a n d u 
en Ang le t e r r e . C'est à u n sel l ier anglais S. Black-
w e l l , inventeur de plusieurs appareils t r è s - i n g é 
n ieux , soit p o u r l ' é lève soit la t h é r a p e u t i q u e du 
cheval , que l ' on do i t l ' app l i ca t ion de la gut ta-
percha et de la baleine à la f ab r i ca t ion de ces 
ins t ruments , q u i se faisaient et se f o n t encore en 
bois et en fe r . Cette i n n o v a t i o n a ob tenu les 
suffrages d u monde c o m p é t e n t , à cause des r é 
sultats suivants : une é n o r m e r é d u c t i o n d u poids 
de l ' appare i l ; une souplesse q u i donne au m o u 
vement au tomat ique des r ê n e s une ressemblance 
c o m p l è t e avec le mouvement h u m a i n ; la cer
t i t ude que si le cheval v ient à se rou le r dans sa 
stalle, ou dans le parc lo r squ ' i l est en l i b e r t é , i / 
ne cour t aucun risque de blessure. 

L a descr ip t ion m ê m e la p lus sommaire des 
divers appareils i n v e n t é s p o u r le dressage du 
cheval, et su r tou t pour r e f r é n e r ses emporte
ments, demandera i t des vo lumes . B i e n peu de 
ces appareils on t pu ê t r e accuei l l i s par le monde 
h ipp ique , la p l u p a r t t é m o i g n a n t plus de l ' i ngé 
n i o s i t é que des connaissances prat iques de leurs 
inventeurs . 

Une remarque curieuse à ce sujet , c'est que 
les sept d i x i è m e s des brevets pr i s pour des appa
reils d e s t i n é s à a r r ê t e r les chevaux e m p o r t é s , le 
sont par des personnes n 'ayant aucun rapport 
professionnel avec l ' é l e v a g e , le dressage ou l'ha
b i l l emen t du cheval . 

Entraînement. —- Les chevaux q u i doivent f igu 
rer sur les h ippodromes y sont p r é p a r é s par Y en
traînement, o p é r a t i o n q u i a pour bu t de les met
tre en é t a t de cou r i r le p lus v i te possible dans 
un temps d é t e r m i n é , mais e x t r ê m e m e n t cour t . 
« Pour a r r iver à cette f i n , d i t H a m o n t ( t ) , les 
piqueurs anglais n ' emplo ien t pas des m é t h o d e s 
absolument semblables; cependant elles d i f f è r e n t 
peu et se r é s u m e n t dans les moyens suivants. 

« E n g é n é r a l , dans les é c u r i e s d ' e n t r a î n e m e n t , 
on ne t rouve que des chevaux d 'o r ig ine anglaise 
nés en France o u dans les Iles Br i t ann iques ! 
Cela se c o n ç o i t ; les e n t r a î n e u r s acceptent des 
poulains de d i x - h u i t mois , de deux ans ; des 
jumen t s et des chevaux entiers de t o u t â g e La 
d u r é e des p r é p a r a t i f s n é c e s s a i r e s p o u r dresser 
u n cheval varie : elle est de deux ans, d 'un an, 

de d ix mois et de six mois , j ama i s m o i n s . Les 
riches p r o p r i é t a i r e s on t des e n t r a î n e u r s à l eur 
solde. L e plus grand n o m b r e des amateurs en
voie ses chevaux à des p iqueurs q u i on t f a i t 
de 1 e n t r a î n e m e n t un m é t i e r , une s p é c u l a t i o n 

(J ) Hamont, De l'entraînement des chevaux (Bull de l'A 
cadémie de médecine, Paris, 18'. 1-42, t. VII , p. 634). 
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qu i ne laisse pas d ' ê t r e f o r t lucra t ive . U n p a r t i 
culier paye 6 francs par j o u r , ce q u i f a i t par an 
2,190 francs, pour f ra is d ' é d u c a t i o n . Pendant 
tou t le temps que dure la p r é p a r a t i o n , les che
vaux ne servent plus à leurs m a î t r e s , et i l est 
e x p r e s s é m e n t d é f e n d u d é f a i r e sa i l l i r les j u m e n t s . 

« Point de r è g l e s invariables dans l ' emplo i des 
moyens ; tou t est s u b o r d o n n é à la nature, au 
t e m p é r a m e n t , à l ' âge du cheval. 

« Les animaux d e s t i n é s à cour i r ne sont pas 
tou jours les mieux c o n f o r m é s . J 'ai v u dans les 
é c u r i e s d 'un entraîneur fameux, q u i p o s s è d e la 
confiance d 'un t r è s - g r a n d personnage f r a n ç a i s , 
des chevaux panards, t r è s - s e r r é s d u d e r r i è r e , 
à jambes a r q u é e s et à po i t r ine e x t r ê m e m e n t 
é t r o i t e , peu profonde. J 'ai a p e r ç u des poulains 
de deux, de trois ans, pouvant à peine lever les 
pieds et n ' o f f r a n t q u ' u n aspect m i s é r a b l e . 

« L 'exercice et la n o u r r i t u r e sont la base du 
s y s t è m e anglais. On dresse au pas, au t r o t et au 
galop ; le p iqueur é t u d i e les ressources d u che
val q u i l u i a é t é conf ié et agi t en c o n s é q u e n c e ; 
i l m é n a g e , r a len t i t ou augmente les mouve
ments, suspend t o u t t ravai l quand i l juge le 
repos n é c e s s a i r e , et ordonne, au contraire, des 
parties plus f r é q u e n t e s pour les chevaux q u ' i l 
c ro i t les plus robustes. 

« E n g é n é r a l , les chevaux à l ' e n t r a î n e m e n t sor
tent le m a t i n ou le soir ; le temps d u t rava i l est 
de deux, de t ro is ou de quatre heures. Point de 
sortie pendant la p lu i e , la neige, ou quand i l 
f a i t u n grand ven t . Condit ions d'existence excep
t ionnel les , o ù l ' on ne place, en France, aucun 
cheval. 

« Plus le temps de c o u r i r sur l ' h ippodrome 
approche, plus on exige de vitesse des chevaux 
e n t r a î n é s . 

« On chois i t tou jours pour dresser les chevaux 

à la course des terrains unis , des surfaces planes, 
sans i n é g a l i t é s . Jamais les é l e v e u r s ne les con
duisent sur des routes p a v é e s , caillouteuses; i ls 
les é v i t e n t , au con t ra i re , avec beaucoup de 
soin. 

« Les an imaux d 'extract ion anglaise, qu 'on 
destine à l'essai sur l ' h ippodrome, sont constam
ment e n v e l o p p é s d'une o u de plusieurs couver
tures de laine ; i ls por ten t des bottines q u i des
cendent depuis le genou j u squ ' au boule t . U n 
cheval a u n domestique q u i le qu i t t e rarement . 

« Une ou deux fois chaque j o u r , pansement de 
la ma in , t r è s - m i n u t i e u x , pendant une ou deux 
heures. Les palefreniers anglais, dans les é c u 
ries, f e r m e n t les portes, les f e n ê t r e s , et cher
chent à p r é v e n i r la f o r m a t i o n d u plus l é g e r cou-
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ran t d 'air . Couche épa i s se de l i t i è r e duran t le 
j o u r comme pendant la n u i t . 

« A l i m e n t a t i o n : avoine, mach, pa i l le , f o i n et 
f é v e r o l e s . Moyenne des al iments : six livres de 
f o i n , de quinze à d i x - h u i t l ivres d'avoine, t r è s -
peu de pail le et u n peu de f é v e r o l e s . 

« L a ra t ion d'avoine est d i s t r i b u é e en six fois 
dans les v ingt -quat re heures. Le mach est u n 
c o m p o s é d'avoine et de graines de l i n , ou d'avoine 
et de son, sur lesquels on je t te de l 'eau b o u i l 
lante. On donne ce m é l a n g e quand le cheval est 
i n d i s p o s é . Boisson : eau pure ou avec u n peu de 
f a r ine , t rois fois par j o u r . 

« L ' e n t r a î n e u r veil le a t tent ivement à p r é v e n i r 
chez le cheval un d é v e l o p p e m e n t d u ventre ; t ou t 
embonpo in t est nu is ib le . Les chevaux devien
nent - i l s t r è s - m a i g r e s , on l eu r adminis t re assez 
f r é q u e m m e n t des purga t i f s . Les Angla i s se ser
vent de l ' a loès , qu ' i l s m ê l e n t à d u savon de Cas-
t i l l e . E n r é s u m é : Entraîner u n cheval , c'est le 
d é g r a i s s e r ; c'est ne l u i laisser absolument que le 
s tr ict n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d 'un mouvement 
rapide , .mais m o m e n t a n é , des muscles t r è s - s e c s . 

« Si les chevaux doivent l u t t e r sur des h ippo
dromes é l o i g n é s d u l i e u o ù on les dresse, ils y 
sont t r a n s p o r t é s en carrosse. 

« Tous les an imaux ne peuvent r é s i s t e r à l ' e n 
t r a î n e m e n t . Les uns sont é p u i s é s , t a r é s , e s t r o p i é s 
a v à n t le t e rme ; d'autres deviennent boi teux , et la 
c laudica t ion , dans ce cas, se g u é r i t d i f f i c i l e m e n t , 
quand elle n'est pas incurab le . Sur cent chevaux 
p l a c é s chez les e n t r a î n e u r s , v i n g t - c i n q , t rente , et 
quelquefois davantage deviennent malades d'af
fections de po i t r ine ; beaucoup succombent . U n 
v é t é r i n a i r e d i s t i n g u é de la capitale, M . Leblanc , 
a v u des chevaux boi ter fo r t emen t ou ê t r e atteints 
de la maladie d é s i g n é e sous le n o m d'asthme, ou 
pousse, i m m é d i a t e m e n t a p r è s une course d 'un 
momen t . » 

F e r r u r e . — « Dans son acception la plus g é n é 
rale, d i t M . H e n r i Bouley (1), la f e r ru re est l ' a r t 
d 'appl iquer m é t h o d i q u e m e n t une semelle de fer 
sous les sabots des s o l i p è d e s et sous les onglons 
des grands ruminan t s . Dans u n sens plus res
t r e in t , on entend par ce m o t , l'action ou la ma
nière de ferrer , l'ensemble des fers que porte actuel
lement u n cheval ; l'espèce p a r t i c u l i è r e de ces fers. 
L a f e r r u r e c o n s i d é r é e comme ar t , doi t ê t r e dis
t i n g u é e en hygiénique et chirurgicale. Le bu t de 
la ferrure hygiénique est de r e v ê t i r d 'une armature 
de fe r les sabots des an imaux dont on ut i l ise les 
forces motr ices , a f in que la corne de leurs pieds 

(1) Bouley, Dictionnaire lexicographique des Sciences mé
dicales et vétérinaires, Paris, 1863, art. FERRURE. 
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puisse r é s i s t e r à l 'usure des f ro t tements et aux 
effor ts de la locomot ion . Sans le fe r protec
teur dont on garnit leurs sabots, les chevaux 
ne seraient pas capables de suff i re longtemps 
aux t ravaux que l ' on en exige dans les rues 
p a v é e s des villes et sur les routes e m p i e r r é e s . 
Dans la pra t ique de f e r ru re ra t ionnel le , on 
doi t conserver au p ied l ' i n t é g r i t é de sa f o r m e et 
la l i b e r t é de ses mouvements , et au m e m b r e la 
r é g u l a r i t é de ses aplombs. Pour r e m p l i r ces c o n 
di t ions, i l f a u t : 1° donnera i t f e r une tournure 
exactement m o d e l é e sur les contours du pied ; 
2° l 'ajuster de telle f a ç o n que, quand le fe r est 
p o s é , l'assiette du membre sur le sol se rappro
che autant que possible de l'assiette na ture l le ; 
3° concentrer les é t a m p u r e s dans les parties 
a n t é r i e u r e s de l 'ongle, autant que cela est com-
•patible avec la so l id i t é de l 'attache du fe r , a f in 
que la p r é s e n c e des clous g ê n e le moins possible 
le j e u de ressort des ta lons; 4° laisser la sole 
l ibre dans ses mouvements et exempte de toute 
compression, par le m é c a n i s m e de la c o n c a v i t é 
de l ' a jus ture ; 5° conserver à l 'ongle , en rognant 
ses parties en e x c è s , ses proport ions naturelles, 
af in que la r é p a r t i t i o n d u poids d u corps sur les 
os et sur les tendons de suspension s'effectue 
r é g u l i è r e m e n t ; 6° enf in , donner au fer une é p a i s 
seur é g a l e par tout , de m a n i è r e que toutes les 
parties du pied auquel i l est s u r a j o u t é , se ma in 
t iennent , les unes par rappor t aux autres dans les 
m ê m e s condit ions de hauteur . » 

M . P. Charl ier (1) a p r o p o s é u n nouveau sys
t è m e de f e r ru re pour e m p ê c h e r les chevaux de 
glisser, en m ê m e temps que pour leur rendre leur 
appui na tu re l sur le sol, s'opposer à l ' é c r a se 
men t et au resserrement des talons, à l'encaste-
lu re et à plusieurs autres maladies d u pied, d é 
t e r m i n é e s par la f e r ru re en usage. 

Cette nouvelle f e r ru re consiste dans l 'applica
t i o n m é t h o d i q u e d'une petite barre de fer ou d'a
cier, c o n t o u r n é e sur pla t ; plus épa i s se et plus large 
en pince et en mamelles qu 'en quart iers et en ta
lons, sur tout à sa branche externe ; de la largeur 
à peu p r è s de la m u r a i l l e à sa face s u p é r i e u r e et 
p e r c é e de quatre à six t rous, ra rement plus, à 
l 'aide d 'un p o i n ç o n r o n d bien eff i lé {fig. 166); l a 
quelle s'adapte dans une enta i l le ou f eu i l l u r e fai te 
au bord i n f é r i e u r de la pa ro i , au moyen de petits 
clous anglais à lame t r è s - d é l i é e , i m p l a n t é s à la 
m a n i è r e dont on i mplante ceux des fers ordinaires. 

La ferrure périplantaire, ainsi que l 'appelle 

Charlier, Principes delà ferrure périplantaire 
Paris, 18C8. 

l ' inventeur de cette nouvel le m é t h o d e , se recom
mande par des avantages c o n s i d é r a b l e s . 

1° E l le év i t e au cheval une d é p e n s e de force 
inu t i l e , par la l é g è r e t é t r è s - g r a n d e d u f e r ; 

2° E l le assure la marche des an imaux sur les 
terrains les p lus glissants, le p a v é de g ran i t et 
l 'asphalte ; 

3° Seule, p a r m i toutes les fe r rures connues, 
elle donne au pied son appui na tu re l sur la paroi , 
le bo rd externe de la sole, la fou rche t t e , les 
barres et les arcs-boutants ; 

4° E l le permet d 'une m a n i è r e é v i d e n t e l ' é l a s 
t i c i t é d u pied, le l ib re d é v e l o p p e m e n t de toutes 
les parties de cet organe essentiel, et l eu r bonne 
conservation ; 

5° E l le s'oppose, par c o n s é q u e n t , au déve lop
pement des bleimes, des seimes, au resserre
ment des talons, à l 'encastelure et à tant d'autres 
affections d u p ied , d é t e r m i n é e s souvent, on le 
sait, par la f e r r u r e usuelle ; 

6" A p p l i q u é e enf in lorsque ces maladies exis
tent d é j à , elle concour t puissamment à l eur gué -
r ison, sans n é c e s s i t e r le plus souvent le repos de 
l ' an ima l , u n t r ava i l m o d é r é é t a n t m ê m e favo
rable à la r econs t i tu t ion d u p ied . 

Ces p r inc ipaux avantages de la f e r r u r e pé r i 
plantaire , auxquels on peut a jou te r la s écu r i t é 
pour le cavalier et pour tous ceux q u i conduisent 
les chevaux, la d i m i n u t i o n des accidents de 
toutes sortes c a u s é s par les chutes de ces an i 
maux , l 'usure moins p rompte de leurs membres, 
e t c . , s 'expl iquent par la raison que le cheval 
avait é t é f a i t pou r marche r pieds nus. 

L a f e r ru r e p é r i p l a n t a i r e , q u i ne consiste qu'en 
une peti te barre de fer , é l a s t i q u e par sa f o r m e à 
peu p r è s c a r r é e , et i n c r u s t é e dans la mura i l l e , 
est celle q u i le rapproche le p lus de son état 
p r i m i t i f , t o u t en p r o t é g e a n t su f f i samment l 'on
gle d'une usure t r o p p r o m p t e . 

E l le n'est n i plus d i f f i c i l e , n i plus longue 
d ' e x é c u t i o n . 

Pour adapter le f e r , a p r è s avoir d é r i v é les 
clous et d é f e r r é le p ied , on abat à l 'aide d une 
r â p e o rd ina i r e , ou d u rogne-pieds, l ' a r ê t e du 
bo rd i n f é r i e u r de la m u r a i l l e dans t o u t son pour
tou r , pour f o r m e r u n biseau ou chan f r e in q u i 
fac i l i t e l ' emp lo i du b o u t o i r (fig. 167) o u de la r é 
nette (fig. 168), et l ' on r accourc i t le p i ed , s ' i l en 
est besoin, hor izon ta lement , à plat , mais jamais 
aux d é p e n s de l ' é p a i s s e u r de la m u r a i l l e , ce qu i 
r é t r é c i r a i t le p ied sans le r accourc i r (fig. 169). 

Cela f a i t , on pra t ique sur ce biseau, à l 'aide 
du b o u t o i r à guide ou de la r é n e t t e à guide l ' en
ta i l le en f o r m e de f e u i l l u r e q u i do i t recevoir 
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le fer , l a faisant u n peu moins profonde que la 
hauteur de la sole, et u n peu moins large que 

Fig. 166. Poinçon pour étamper. 

l'épaisseur de la muraille; se guidant sur la zone 

Fig. 167. Boutoir à guide. 

ou ligne blanche qui sépare la sole de la muraille, 

sur laquelle zone on peut al ler , mais q u ' i l ne faut 
pas d é p a s s e r (fig. 170). 

I l f au t donner au fe r la t o u r n u r e * n é c e s s a i r e , e n 
c o m m e n ç a n t par la pince et les mamelles, pour 

q u ' i l prenne b ien le con tour d u sabot ; i l f au t 
suivre t r è s - e x a c t e m e n t , sans le d é b o r d e r , le bo rd 
externe de la m u r a i l l e , sur laquel le i l do i t s'a
dapter face à face dans t ou t son p o u r t o u r et s'as
seoir sol idement sans autre a jus ture que la t ou r 
nure du p i ed , j u s q u ' à l 'angle d ' i n f l ex ion des arcs-

boutants q u ' i l doi t encadrer, sans jamais les re
couvrirai f au t laisser p l u t ô t garn i r l é g è r e m e n t , 
à pa r t i r de la d e r n i è r e é t a m p u r e , le bord externe 
de la branche du fe r en dehors, si cel le-ci est 
t rop large pour la mura i l l e , d i m i n u é e quelque
fois d ' é p a i s s e u r en cet endro i t par l ' a t rophie , le 
renversement ou le resserrement des talons ; i l 
f au t enf in encastrer le fer à peu p r è s e n t i è r e m e n t 
dans la f e u i l l u r e (fig. 171), si la sole est fo r t e , 

Fig. 171. Coupe médiane du pied avec le fer. 

concave, et la muraille épaisse ; mais, pour peu 
que l 'une ou l 'autre laisse à d é s i r e r , comme i l 
arrive le plus souvent aux p r e m i è r e s applications 
de la f e r r u r e p é r i p l a n t a i r e , no tamment pour les 
pieds plats ou combles, on ne do i t pas craindre de 
laisser le fer d é b o r d e r en contre-bas, du c ô t é des 
talons sur tout . 

On fe r re à chaud ou à f r o i d . 
Dans le p remie r cas, i l ne faut j amais pousser 

vers la sole en i m p r i m a n t le fe r chaud dans sa 
f e u i l l u r e , mais appuyer perpendicula i rement sur 
la m u r a i l l e , e n tenant le fe r bien d r o i t p a r l e bout 
des tricoises e f f i l ées et introduites dans les é t a m -
pures ; et on ne d o i t l e laisser s é j o u r n e r que quel
ques secondes sur le p ied , pour ne pas d e s s é c h e r 
la corne, ou chauffer les parties sensibles, peu 
é l o i g n é e s dans les pieds faibles. I l est n é c e s s a i r e de 
couper les branches du fer > si elles sont t rop l o n 
gues, en biseau a l l o n g é , et de les l i m e r ; on l i m e 
é g a l e m e n t avec une demi-ronde l 'angle in te rne de 
la face s u p é r i e u r e d u fe r , pour y f o r m e r u n chan
f r e i n q u i l ' e m p ê c h e de c o m p r i m e r l 'angle de la 
f eu i l l u r e pendant l ' a p p u i ; puis on abat l ' a r ê t e 

i n f é r i e u r e d e l à branche in te rne , soit à la l i m e , 
soit au marteau, pour e m p ê c h e r les chevaux de 
se couper ; enf in , on l 'at tache au p ied avec les 
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dous , les brochant comme on le f a i t dans la f e r 
rure ord ina i re , en ayant soin de ne r â p e r que jus
qu'aux rivets et le moins possible (fig. 173). 

Pour fer rer à f r o i d , i l faut prendre le soin de 
poser les fers bien à plat , dans toutes leurs parties, 
à l 'aide de la r â p e , et, pour plus de f ac i l i t é dans 
l ' app l ica t ion , les disposer à l'avance sur d'autres 
fers parfa i tement a j u s t é s . 

É l è v e . — L ' é p o q u e à laquelle l ' homme a sou
mis le cheval à la d o m e s t i c i t é est i g n o r é e , avons-
nous d i t : toutefois , on doit supposer que les efforts 
faits pour b ien é l eve r et perfect ionner cette admi 
rable locomotive a n i m é e , datent d u moment o ù 
elle a é t é u t i l i s ée pour faire la guerre. L e cheval , 
en effet, est un des é l é m e n t s les plus puissants de 
la force des É t a t s par son emplo i dans les a r m é e s ; 
d 'autre part , i l a d û concour i r d'une m a n i è r e 
t r è s - a c l i v e r a u d é v e l o p p e m e n t de la c iv i l i sa t ion 
des peuples par les relations q u ' i l a f ac i l i t ées entre 
eux, alors que les moyens actuels de c o m m u n i 
cat ion d 'homme à h o m m e , de nat ion à na t ion , 
ne pouvaient m ê m e pas ê t r e s o u p ç o n n é s , pas 
plus que les sciences q u i les ont d o n n é s aux 
temps modernes. 

11 est donc tou t na ture l de p e n s é r q u ' u n a n i 
ma l q u i a pu con t r ibue r d'une m a n i è r e si avan
tageuse à la puissance des nations, d'une par t , 
et de l 'autre à la marche de leur c iv i l i sa t ion et 
de leur p r o s p é r i t é , a d û tou jour s i n t é r e s s e r les 
chefs des É t a t s . I ls ont compr is q u ' u n peuple q u i 
serait t ou t à coup p r ivé du cheval perdra i t i m 
m é d i a t e m e n t l ' u n des p r inc ipaux é l é m e n t s p h y 
siques de sa p r o s p é r i t é et de sa force ; aussi, de 
tous temps et dans tous les pays, s'est-on o c c u p é 
des moyens de m u l t i p l i e r le cheval et a - t -on 
d o n n é une active sol l ic i tude à l ' a m é l i o r a t i o n des 
races chevalines. 

L 'h i s to i r e de l ' a n t i q u i t é le prouve c o m m e 
celle de notre é p o q u e , et i l y avait m ê m e des 
pays o ù l ' a r t d ' é l e v e r des chevaux é t a i t plus en 
honneur encore q u ' i l ne l'est de nos jours . On 
a p a r l é dans les temps anciens des haras f ameux 
de Salomon, auxquels les Arabes f o n t remonter 

l 'o r ig ine de leurs chevaux de race noble , comme 
on parle des haras de nos j o u r s chez les d i f f é r e n t s 
peuples connus q u i en p o s s è d e n t . 

Dans l ' a n t i q u i t é , c ' é t a i t la M é d i e q u i passait 
p r inc ipa lement pour ê t r e f é c o n d e en chevaux ; 
et, à ce que d i t S t rabon, on y t r ouva i t des haras 
royaux dans lesquels i l y avait j u s q u ' à 50,000 de 
ces a n i m a u x . L ' A r m é n i e n 'en é t a i t pas moins 
r iche , et elle envoyait annuel lement aux rois de 

Perse 20,000 poulains. 
On donne le n o m de haras aux l i eux o ù l 'on 

s'occupe de m u l t i p l i e r et de n o u r r i r les chevaux, 
et selon les condi t ions dans lesquelles on y t ien t 
ces an imaux, on les dis t ingue en haras sauvages, 
à demi sauvages o u parqués et domestiques ou 

privés. 
Dans les premiers , les chevaux sont aban

d o n n é s à e u x - m ê m e s toute l ' a n n é e ; ceux q u i y 
naissent sont durs à la f a t igue , fo r t s , sobres; 
mais, tou jours r é t i f s et u n peu sauvages, ils 
ne sont jamais aussi beaux que ceux q u i sont 
n é s et ont é t é é levés sous les yeux de l ' homme. 
Ils sont s u r v e i l l é s par des hommes m o n t é s sur 
des chevaux d r e s s é s , et q u i on t p o u r mission de 
les ramener sur les terres des p r o p r i é t a i r e s lors
qu ' i l s s'en é c a r t e n t . Quand o n veu t saisir quel
ques-uns des ind iv idus q u i les composent, on 
accule le haras dans u n l i eu c e r n é , puis on jette 
des lacets sur les ind iv idus don t on souhaite 
s'emparer ; et, l o r s q u ' à fo rce de serrer ces liens, 
ils t omben t a s p h y x i é s , o n les garrot te et on leur 
passe u n l i c o l p o u r commencer leur é d u c a t i o n . 

On ne peut avoir de ces sortes de haras que 
dans les l i eux où i l y a d ' immenses terres 
incul tes ; en Europe , on ne vo i t de pareils haras 
qu 'en Russie. 

Dans les haras à demi sauvages, les chevaux 
sont depuis le p r in t emps j u squ ' en au tomne dans 
les f o r ê t s et les p â t u r a g e s ; en h iver , o n les re
cuei l le dans des é c u r i e s : c'est ce que l ' on fai t 
en N o r w è g e . 

Dans les haras parqués, q u i sont les plus avan
tageux, les chevaux sont d i s t r i b u é s p a r m i de vastes 
enclos où i ls jouissent à la fois d u b ienfa i t que 
procure l 'exercice pour le d é v e l o p p e m e n t des 
forces, et d 'une n o u r r i t u r e sagement d i s t r i b u é e . 
Huzard d i t que ceux q u i se t r ouven t p l a c é s dans 
une loca l i t é montueuse donnen t à ces an imaux 
plus de souplesse, et qu ' i l s sont s u r t o u t essentiels 
pour a jou ter ce pe r fec t ionnement aux chevaux 
d e s t i n é s à la selle. 

Le cu l t iva teur do i t p r é f é r e r , p o u r placer ces 
haras, une l oca l i t é o ù i l se t rouve de l 'eau et des 
arbres ; le cho ix de cel le-ci est i m p o r t a n t , car 
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elle i n f lue beaucoup sur la na ture des animaux 
qu 'on y n o u r r i t . Les haras secs produisent des 
chevaux sobres, v igoureux et dont la corne est 
dure ; ceux q u i sont humides , au cont ra i re , 
o f f r en t des é lèves dont la t ê t e est grosse, le corps 
épa i s , l a corne mauvaise et les pieds plats. 

Les haras p a r q u é s sont les plus avantageux, 
parce que les chevaux s'y d é v e l o p p e n t dans toute 
leur force, et que l ' on peut m i e u x les survei l ler . 
Dans les grandes exploitations rurales, une part ie 
de c é u x - c i est en prairies assez vastes pour su f f i r e 
aux besoins de la belle saison, et l 'autre est en 
cul ture à l 'effet de f o u r n i r des grains et des r a 
cines pour l 'h iver . Les prairies sont d iv i sées en 
grands compart iments dans lesquels on f a i t suc
cessivement passer les é lèves , a f i n d ' é v i t e r la perte 
de nour r i tu re . Les chevaux, les cavales et' les 
poulains y sont s é p a r é s et ne peuvent se blesser ; 
là , tous ces an imaux, h a b i t u é s à recevoir les 
soins de l ' homme et a c c o u t u m é s à son aspect, se 
dressent b ien plus faci lement que ceux des haras 
sauvages. 

Les haras domestiques sont ceux dans lesquels 
les chevaux sont presque constamment r en 
f e r m é s dans les habitat ions, et n 'en sortent que 
pour les travaux. Cependant i l y f au t toujours 
une cour pour é l eve r les jeunes chevaux. Ces 
haras sont beaucoup moins avantageux que les 
haras p a r q u é s , et Huzard d i t qu ' i l s donnent des 
chevaux plus exposés aux maladies. 

Dans les haras privés, les chevaux sont e n t i è 
rement é levés sous la garde de l ' homme. Les 
plus grands haras se t rouvent en Russie, en Po
logne et en Hongr i e . E n Russie, le comte O r l o w 
a, dans u n seul haras, 8,000 chevaux, les uns 
p r i v é s , les autres à demi sauvages. 

L a p lupa r t des puissances mi l i t a i res de l ' E u 
rope ont des haras pour les remontes de 
leurs troupes à cheval ; elles comprennent 
que le plus grand consommateur de chevaux, 
l ' a r m é e , peut et do i t avoir une grande inf luence 
sur la p roduc t i on . 

Les Au t r i ch i ens ont des haras mi l i t a i res con
s i d é r a b l e s , dans le b u t d'assurer les remontes de 
leurs corps de troupes à cheval. Le l ieutenant 
g é n é r a l Oudinot , q u i a vis i té ces é t a b l i s s e m e n t s , 
a d o n n é sur leur organisation des renseigne
ments p r é c i e u x . Les producteurs entretenus 
dans les haras mi l i t a i res , sont presque tous de 
race arabe ; ces haras sont é t a b l i s à Radautz, en 
B u k o w i n e , à Ossiack en Carniole, à Biber en 
Car in th ie , à Babogna et à M e z o h e g y è s en Hon
gr ie . Ce dernier é t a b l i s s e m e n t , le plus c o n s i d é 
rable de tous, p o s s è d e 120 é t a l o n s , 1,000 j u -
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ments p o u l i n i è r e s et 1,800 poulains de tou t â g e . 
Les produi t s de ces haras suffisent non-seule
men t à leurs propres besoins, mais à l ' en t re t i en 
de tous les d é p ô t s d ' é t a l o n s de l ' empi re , dont 
l ' e f f ec t i f g é n é r a l est de 2,000 à 2,400 p roduc 
teurs. 

Les d é p ô t s d ' é t a l o n s sont en m ê m e temps dé 
pô t s de remonte . L a r é u n i o n de ce service avec 
ce lu i des haras date de 1792 , et elle avait 
m ê m e é t é p r é p a r é e d è s le r è g n e de l ' empereur 
L é o p o l d . 

C'est avec le pur sang que la Prusse, é p u i s é e 
par les guerres, a f o r m é pendant la paix une 
nouvelle race excellente. 

E n France, i l f au t d is t inguer l ' é lève par l ' i n 
dustr ie p r i v é e et l ' é lève dans les haras de l ' É t a t . 

Les chevaux soumis à l ' h o m m e , en France, 
connaissent tous les d e g r é s de p a u v r e t é et d 'o
pulence, comme ceux q u i les é l è v e n t , depuis 
ceux q u i logent à la belle é to i l e ou sous des 
hangars de chaume, j u s q u ' à ceux q u i , f o r m a n t 
ce que nous pourr ions n o m m e r l 'ar is tocrat ie des 
chevaux, habi ten t des é c u r i e s de marbre et 
prennent l eur n o u r r i t u r e dans des r â t e l i e r s de 
palissandre ou des mangeoires d 'acajou. Com
m e n ç o n s par les plus ma lheureux . 

I l y a sur les landes d u M o r b i h a n et de la part ie 
ouest de la L o i r e - I n f é r i e u r e de petits chevaux 
dont l ' é l é g a n c e t r a h i t l a noble or igine toutes les 
fois qu ' i ls ne sont pas d é f o r m é s par la maigreur . 
Ces animaux ne sont po in t reprodui t s par des é t a 
lons c h a r g é s d'en p e r p é t u e r la race ; i ls s'accou
plent au hasard ; ils ont tan t à s o u f f r i r de la d i 
sette, q u ' i l est rarement n é c e s s a i r e de recour i r à 
la castrat ion pour les rendre doux et traitables ; 
on ne les c h â t r e pas. Les j u m e n t s pleines ne sont 
pas m i e u x s o i g n é e s que les autres pendant la 
gestation. 

Tous ces an imaux, si b ien q u a l i f i é s , dans leur 
pays natal , .d'élèves de misère, ne sont po in t é l e 
vés , à p roprement par ler ; ils s ' é l è v e n t t ou t seuls. 
Quand on p r é s u m e que les j umen t s approchent 
de l ' é p o q u e o ù elles doivent met t re bas, on les 
r a m è n e à la maison, o ù - e l l e s sont aussi ma l que 
la f ami l l e , q u i partage avec ses an imaux domes
tiques sa m i s é r a b l e et ma lp ropre demeure. La 
j u m e n t , a p r è s la mise bas, reste quelques j ou r s 
à couvert , j u s q u ' à ce que son pou la in puisse la 
suivre ; a p r è s q u o i on l u i ouvre la por te , et elle 
va sur la lande chercher sa vie comme d 'habi 
tude . Le poula in tette tan t que la m è r e a d u 
la i t ; mais le l a i t de sa m è r e é t a n t tou jours i n 
suff isant , i l se met à p a î t r e de t r è s - b o n n e 
heure . 
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Les poulains ainsi é levés ne sont po in t f a r o u 
ches. Le paysan breton aime ses chevaux; s ' i l ne 
leur donne r i en , c'est q u ' i l n'a r i en à leur d o n 
n e r ; chaque fois q u ' i l traverse la lande, i l leur 
parle , i l les caresse ; i l en est par fa i tement 
connu ; chevaux et m a î t r e v ivent en f in en bonne 
inte l l igence. Le poula in q u i a s u r v é c u à ce r é g i m e 
j u s q u ' à sa t r o i s i è m e a n n é e est c o n s i d é r é comme 
élevé ; i l compte d é s o r m a i s p a r m i ceux dont son 
m a î t r e pourra se servir au besoin, car i l est b ien 
rarement d e s t i n é à ê t r e vendu. 

L a m é t h o d e q u i consiste à laisser entre les 
mains d 'un seul é l e v e u r le cheval t e rminer sa 
croissance sur le sol q u i l'a vu n a î t r e , j usqu ' au 
moment o ù , devenu propre au service, i l peut 
p a r a î t r e sur le m a r c h é , est à peu p r è s la pi re de 
toutes, dans l ' i n t é r ê t de l ' é l e v e u r ; elle ne con
vient , comme s p é c u l a t i o n , que dans des c i r con 
stances locales t r è s - c i r c o n s c r i t e s . Si l 'on n'en con
naissait pas d'autre, l ' ag r icu l tu re f r a n ç a i s e ne 
pour ra i t produi re le nombre de chevaux dont la 
France a besoin. 

La p lupa r t des chevaux é levés en France su
bissent d'autres condi t ions ; tous ne f o n t pas at
tendre quatre ou c inq ans la r e n t r é e t r è s - i nce r 
taine d 'un capital e x p o s é à p é r i r à tou t m o m e n t 
durant ce long in terval le . Ces i n c o n v é n i e n t s dis
paraissent quand l 'é lève du cheval se partage 
entre plusieurs é l e v e u r s . Le p remier p o s s è d e 
quelques jumen t s pour la reproduc t ion ; i l l u i 
na î t , chaque a n n é e , u n cer ta in nombre de pou
lains q u ' i l vend à l ' âge d 'un an ; é t a n t r e n t r é par 
l à dans ses avances, i l cont inue à p rodu i r e des 
poulains et à les é l eve r j u s q u ' à l ' â g e d 'un an. 
Celui q u i les a c h è t e , les garde de m ê m e u n an, 
quelquefois d e u x ; i l commence à les fa i re t r a 
va i l le r , et les revend à u n t r o i s i è m e a c q u é r e u r 
q u i les a c h è v e . Chacun de ces é l e v e u r s a r é a l i s é 
un b é n é f i c e sur son o p é r a t i o n ; les chances de 
pertes r é p a r t i e s entre eux t rois deviennent 
moins sensibles ; ils produisent plus et de m e i l 
leurs chevaux que si chacun d'eux avait condu i t 
l ' é lève d 'un bout à l 'autre : beaucoup de poulains 
ne sont a c h e v é s q u ' à l ' â g e de 6 ans. 

C'est à l 'aide de ce s y s t è m e de partage de l ' é 
l è v e , que la p roduc t ion des chevaux peut suf f i re 
à tous les besoins ; nous disons tous, car la p o l é 
mique r é c e m m e n t s o u l e v é e sur la quest ion de 
savoir si la France peut p r o d u i r e assez de che
vaux de guerre , a r é s o l u le p r o b l è m e é v i d e m 
ment en faveur des é l e v e u r s f r a n ç a i s . 

L ' É t a t a t ou jou r s f a i t p lus d 'e f for t s , plus de 
d é p e n s e s , pour a m é l i o r e r le cheval , p ropre aux 
remontes de l ' a r m é e sur tou t , que pour perfec

t ionner et m u l t i p l i e r toutes les autres races do
mestiques. C'est ce que l ' on vo i t en l isant l ' h i s 
to i re des haras en France. Nous empruntons 
une part ie de ce q u i est r e l a t i f à cette question 
aux articles pleins d ' i n t é r ê t , p u b l i é s dans le Ma
gasin pittoresque (1) . 

« Dans les temps f é o d a u x , les seigneurs avaient 
des haras p r i v é s , et i ls é l e v a i e n t des chevaux 
d'armes. Su l ly l u i - m ê m e et nombre d'autres 
grands seigneurs ne d é d a i g n è r e n t pas de consa
crer leurs soins à ces exploi ta t ions . Ce mode de 
p roduc t i on pa ru t cependant insuf f i san t au com
mencement d u s e i z i è m e s i è c l e . 

« E n 1639, l e g o u v e r n e m e n t d e L o u i s X I I I sentit 
la n é c e s s i t é de fonder des haras de l ' É t a t ; mais 
ce ne f u t qu 'en 1665 que Colbert organisa ces 
é t a b l i s s e m e n t s . Tou te fo i s , i l c o m p r i t q u ' i l impor 
tai t de s'adresser à 1 i ndus t r i e p r i v é e pour avoir 
le plus d ' é t a l o n s possible sans t r o p grever le bud
get. L ' É t a t achetait donc des é t a l o n s et les p la
ça i t chez des par t icu l ie rs moyennan t une p r i m e 
d 'entre t ien, q u i é t a i t d ' env i ron 300 francs par 
an par t ê t e de r ep roduc teur , en y comprenant 
quelques p r i v i l è g e s a c c o r d é s aux d é p o s i t a i r e s . 

« Colbert , a p r è s avoir eu recours à l ' indus t r ie 
p r i v é e pour l ' en t re t ien des é t a l o n s de l 'É t a t , 
organisa u n s y s t è m e de pr imes a f i n d'encoura
ger les agr icul teurs à se p rocure r des reproduc
teurs moyennant des subventions suffisantes. I l 
r é s u l t a de cette combina ison que les é l e v e u r s 
pouvaient ê t r e p r o p r i é t a i r e s des é t a l o n s quand 
ils t rouva ien t le moyen de s'en p r o c u r e r ; quand 
ils ne le pouvaient pas, les é t a l o n s de l ' É t a t leur 
é t a i e n t con f i é s moyennant une r é t r i b u t i o n q u i 
leur é t a i t a c c o r d é e pour les n o u r r i r et les soi
gner. D ' u n autre c ô t é , des haras et des d é p ô t s 
d ' é t a l o n s f u r e n t f o n d é s dans les l i eux les plus 
aptes à l ' é l evage d u cheval . P a r m i ces é t ab l i s s e 
ments, on remarqua le haras d u P i n et ce lu i de 
Pompadour . L e p remie r f u t c r é é à la fin d u r è g n e 
de Louis X I V , vers l 'an 1714, en Normand ie , 
p r è s d 'Exmes, à peu de distance d 'Argen tan . La 
Normand ie , si r iche , si f e r t i l e , si p rop re à l ' é le 
vage de bons chevaux, soit p o u r l ' a r m é e , soit 
pour divers autres services, ne pouvai t man
quer d 'a t t i re r l ' a t t en t ion d u gouvernement , et 
n u l pays ne convenait m i e u x à la f o n d a t i o n d 'un 
haras. Celui d u P i n contenai t u n g rand n o m b r e 
d ' é t a l o n s et de j u m e n t s p o u l i n i è r e s . 

« Le L i m o u s i n avait la r é p u t a t i o n , b ien m é r i t é e 
d 'ai l leurs, d ' é l e v e r de bons chevaux, moins for t s , 
moins é t o f f é s que ceux de la N o r m a n d i e , mais 

(1) Magasin pittoresque, Paris, 18G1, p. 180 et suiv. 
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plus fins et t r è s - p r o p r e s à la selle. Le gouverne
men t fonda aussi dans ce pays u n haras. L e c h â 
teau et la terre de Pompadour f u r e n t choisis, sous 
le r è g n e de Louis X V , pour y instal ler une c o l 
lec t ion d ' é t a l o n s et de p o u l i n i è r e s . R ien ne f u t 
n é g l i g é pour fa i re r é u s s i r l ' ent re t ien et l ' é l evage 
des animaux de ce bel é t a b l i s s e m e n t . 

« Le s y s t è m e t e l que Colbert l 'avait compr i s , 
fonc t ionna i m m é d i a t e m e n t . I l o f f r a i t certaine
men t des avantages é c o n o m i q u e s incontestables ; 
mais pour b ien r é p o n d r e aux besoins d u pays, 
la science des haras, la l u m i è r e q u i do i t t ou jou r s 
é c l a i r e r toutes les o p é r a t i o n s , dans quelque 
c a r r i è r e que ce soit, faisaient d é f a u t . La question 
administrat ive avait é t é r é s o l u e ; la question-
scient if ique ne f u t pas m ê m e mise à l ' é t u d e ; 
u n p r o g r è s s é r i e u x devait donc ê t r e d i f f i c i l e , 
s inon impossible. L a France con t inua à manquer 
de chevaux, m a l g r é ses effor ts et ses d é p e n s e s 
pour les m u l t i p l i e r et les a m é l i o r e r . On peut 
s'assurer de la r é a l i t é de ce f a i t en consultant les 
a r r ê t s du conseil d u r o i de 1683, 1689, 1695, 
1705, 1706, no tamment le r è g l e m e n t de 1717, 
p u b l i é u n d e m i - s i è c l e a p r è s la fonda t ion des 
haras, et o ù se t rouvent ces lignes : « L ' é p u i s e -
« men t de chevaux dans lequel les d e r n i è r e s 
« guerres ont mis la France, et la n é c e s s i t é d 'y 
« fa i re renaistre l 'abondance, tan t pour l ' u t i l i t é 
« d u commerce i n t é r i e u r que pour le service des 
« troupes d u roy en paix et en guerre, deman-
« dero i t peu de discours pour prouver de quelle 
a importance i l est pou r le b ien de l 'Estat de 
« s 'appliquer au r é s t a b l i s s e m e n t des haras, si 
a l 'exemple d u passé et le p r é j u d i c e e x t r ê m e que 
« le royaume a souffer t de l 'abandon o ù i ls on t 
« es té pour le d é f a u t de secours n é c e s s a i r e s 
« n 'exigeoient de t ra ic ter la m a t i è r e en d é t a i l et 
« d 'expl iquer les r è g l e s que l ' on do i t suivre dans 
« une affaire de cette c o n s é q u e n c e , la pos s ib i l i t é 
« dans l ' e x é c u t i o n , et les avantages q u i en r é s u l -
« te ront . 

« Messieurs les intendants conviendront sans 
« peine que r i e n n'est plus n é c e s s a i r e au royaume 
« que l ' é l ève de chevaux de toute e s p è c e pour les 
« besoins, et que dans les Estats les m i e u x g o u -
« vernez on les y compte au nombre des p r e -
« m i è r e s richesses. 

« Que le manque de chevaux a f a i t connoistre 
« ces vé r i t é s d'une m a n i è r e b i en sensible dans 
« ces derniers temps, o ù l ' on s'est v u r é d u i t à 
« t ra i te r l 'argent à la m a i n avec les j u i f s pou r 
« tous les besoins de la cavalerie des dragons, de 
a l ' a r t i l l e r i e , des vivres et mesme de la maison 
« d u roy , d ' o ù i l s'est ensuivi la n é c e s s i t é de re-
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« cevoir de toute m a i n et de prendre au hasard 
« des chevaux t r è s m é d i o c r e s pour ne pouvo i r 
« t rouver m i e u x , et de vo i r p a r t i r d u royaume 
« des sommes immenses q u i non-seulement y 
« seraient d e m e u r é e s si le royaume s'estoit 
« t r o u v é p e u p l é de chevaux, mais q u i , par une 
« c i r cu la t ion n é c e s s a i r e , se seroient r é p a n d u e s 
« en une in f in i t é de mains et auro ien t m a i n t e n u 
« les peuples dans l 'abondance et dans le pou-
« voi r d 'acquit ter les charges de l 'Estat . 

« Les gens de guerre d u p remie r ordre et une 
« i n f i n i t é de marchands de chevaux et autres, 
« c o n s u l t é s sur ce sujet , on t e s t i m é cette é v a c u a -
« t i on à plus de cent m i l l i o n s pendant les deux 
« d e r n i è r e s guerres pour les remontes seule-
« ment . Ce seul ob je t est d 'une assez grande 
« c o n s i d é r a t i o n pour devoir a t t i r e r l ' a t t en t ion de 
« messieurs les intendants , sans parler des che-
« vaux de carrosse que l ' on t i r e de Hol lande et 
« des Pays-Bas pour l'usage des par t i cu l ie r s (1). » 

« A i n s i donc, a p r è s u n d e m i - s i è c l e d 'e f for ts et 
d ' e x p é r i e n c e s , le s y s t è m e des haras de Colber t 
ne p rodu i s i t aucun r é s u l t a t heureux, n o n parce 
que son roaage admin i s t r a t i f fonc t ionna i t m a l , 
nous le croyons, au contra i re t r è s - b o n , mais 
parce q u ' i l n ' eu t pas à sa d ispos i t ion la science 
q u i seule pouvait conduire l ' e x p é r i e n c e à bonne 
f i n . Disons t o u t d 'abord, pour ê t r e jus te , que la 
science de la zoologie é ta i t l o i n de ce qu 'e l le est 
a u j o u r d ' h u i . Be lon avait v é c u , i l est v r a i , u n 
s i èc le avant Colbert ; mais a p r è s ce natural is te 
é m i n e n t , la science q u ' i l avait c u l t i v é e avec t an t 
de s u c c è s f u t n é g l i g é e , et son é t u d e ne f u t r e 
prise s é r i e u s e m e n t que lorsque B u f f o n pa ru t au 
Ja rd in des Plantes de Paris, en 1739. 

« T o u t e f o i s , si ce grand natural is te , s e c o n d é par 
des collaborateurs q u ' i l avait choisis, é l eva la 
science de la nature à u n d e g r é de splendeur 
inconnu avant l u i ; si ses i m m o r t e l s t ravaux 
firent comprendre les ressources immenses que 
la nature o f f r e à l ' homme ; s i , pendant que 
L i n n é disait en S u è d e que « la connaissance des 
« t rois r è g n e s de la nature a p p l i q u é e à no t r e 
« b i e n - ê t r e é t a i t le moyen de rendre la v ie 
« humaine plus douce à passer sur la te r re , » 
B u f f o n a v a n ç a i t en France que « l ' h o m m e igno-
« r a i t t o u t ce que la nature peut et ce q u ' i l peut 
p sur elle, et que nous n'usons pas à beaucoup 
« p r è s de toutes les richesses qu 'e l le nous of-
« f r e : » l ' i dée d 'appl iquer l ' é t u d e de la na ture au 

( 1 ) Mémoires du conseil du dedans du royaume, pour ser
vir d'instruction à messieurs les intendants et commissaires 
députés dans les provinces du royaume, touchant le réta
blissement des haras. (Règlement des haras, 1717, p rg&H.) 
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per fec t ionnement de nos an imaux domestiques 
en g é n é r a l , et no tamment d u cheval de guerre , 
n'a jamais é t é b ien comprise. Une seule race a 
é t é é t u d i é e par Daubenton, l ' a m i et le col labora
teur de B u f f o n . Cette race est la race m é r i n o s ; 
o r , n u l pays au monde n'a de plus beaux m é r i 
nos que la France, g r â c e à l ' i n te rven t ion d u 
naturaliste q u i f u t l 'une des gloires les plus 
pures de la France au dern ier s i è c l e . Si le che
val de guerre avait é t é é t u d i é suivant le m ê m e 
p r o c é d é que le m é r i n o s ; s i , comme le fit l 'É t a t , i l 
y a u n s i è c l e , on s ' é ta i t a d r e s s é à la science de la 
nature p o u r a m é l i o r e r le cheval comme pour 
a m é l i o r e r le m é r i n o s , la cavalerie f r a n ç a i s e serait 
a u j o u r d ' h u i l a m i e u x m o n t é e de l 'Europe . La 
France r é u n i t tous les é l é m e n t s physiques n é 
cessaires pour faire de t r è s - b o n s chevaux de 
guerre ; mais on s'est t ou jou r s b o r n é à des 
moyens adminis t ra t i f s en dehors de la science 
s p é c i a l e au sujet qu 'on a v o u l u t ra i te r , et on est 
r e s t é dans le vague, dans les incer t i tudes q u i se 
sont p e r p é t u é e s j u s q u ' à ce j o u r . On n 'en sor
t i r a que par le concours de la science de la na
tu r e . 

« L e s prescriptions du r è g l e m e n t de 1717 ne 
f u r e n t pas plus fructueuses que celles q u i les 
avaient p r é c é d é e s . Bourgela t , q u i fonda les é c o 
les v é t é r i n a i r e s au m i l i e u d u dernier s i èc l e , De-
la fond-Pou lo t i en 1739, P r é s e a u de Dompier re à 
la m ê m e é p o q u e , é c r i v a i e n t pour signaler au 
pays ce q u i é t a i t d é j à b ien connu d 'a i l leurs , que 
la p roduc t ion de nos chevaux de guerre é ta i t 
dans de mauvaises condi t ions , et que tou t ce 
qu 'on avait f a i t depuis plus d ' u n s i èc l e pour l 'a
m é l i o r e r avait é c h o u é . 

« E n 1790, la Consti tuante suppr ima les haras 
comme inu t i l es , pu i squ ' i l s n 'avaient jamais pu 
r é p o n d r e , a p r è s cent v i n g t - c i n q a n n é e s d'exis
tence, au b u t que l ' É t a t s ' é ta i t p r o p o s é en les 
fondant . 

« C e p e n d a n t l e gouvernement de la R é p u b l i q u e 
f r a n ç a i s e ne tarda pas à s'apercevoir que la p r o 
d u c t i o n du cheval de guerre ne pouvai t pas se 
passer d'une in te rven t ion d u gouvernement . Le 
pays n ' é t a i t pas é c l a i r é sur la question de son 
per fec t ionnement et de sa m u l t i p l i c a t i o n ; i l l u i 
f a l l a i t donc une d i r ec t ion et des encouragements. 
Diverses opinions f u r e n t é m i s e s à ce sujet . E n f i n 
u n d é c r e t de l ' E m p i r e r é o r g a n i s a les haras. Mais 
cette fo is , l ' i dée de fa i re concour i r la science à 
la p r o s p é r i t é des é t a b l i s s e m e n t s à c r é e r f u t 
é m i s e . Le d é c r e t est d u 4 j u i l l e t 1806. Dans l 'ar
t icle 1 e r , on l i t : « I l y aura six haras, t rente 
d é p ô t s d ' é t a l o n s , deux écoles d'expériences. » Les 

haras et les d é p ô t s d ' é t a l o n s f u r e n t f o n d é s ; mais 
les é c o l e s d ' e x p é r i e n c e s ne l ' on t j ama i s é t é . C'est 
là ce q u i expl ique p o u r q u o i les haras n ' o n t pas 
mieux r é p o n d u au b u t p r o p o s é par le gouverne
men t a p r è s qu 'avant l eu r suppression. Le pro
g r è s , dans quelque c a r r i è r e , dans que lque indus
t r i e que ce soit , ne peut ê t r e p r o v o q u é que par 
le savoir s p é c i a l dont i l d é p e n d . Les sciences 
physiques, ch imiques , m a t h é m a t i q u e s , na ture l 
les, etc., etc. , a p p l i q u é e s aux arts et manufac
tures ; les é c o l e s c r é é e s à la fin d u dern ie r s iècle 
pour les r é p a n d r e dans le pays, dans les centres 
industr ie ls , on t eu p o u r c o n s é q u e n c e les p r o g r è s 
immenses que nous avons fai ts depuis soixante 
ans dans nos manufac tures , dans nos ateliers de 
tou t o rdre , dans nos chant iers , dans nos arse
naux de terre et de mer , dans la mar ine , dans 
l ' a r m é e , dans nos voies de c o m m u n i c a t i o n , etc. 
Que les haras soient c o n s e r v é s o u d é t r u i t s , que 
ce soit l ' i ndus t r i e p r i v é e o u l ' É t a t q u i s'occupe 
de la m u l t i p l i c a t i o n o u d u per fec t ionnement du 
cheval de guerre, j amais on ne r é p o n d r a aux be
soins d u pays, si le savoir s p é c i a l d u m é t i e r d ' é 
leveur ou de l ' admin i s t r a t eu r ne guide pas les 
o p é r a t i o n s adminis t ra t ives o u celles d ' é l e v a g e . » 

Sous la monarch ie de J u i l l e t , nos r é g i m e n t s 
de troupes à c h e v a l , don t l ' e f f e c t i f s 'é levai t 
à 54,000 chevaux, consommaien t chaque a n n é e , 
sur le p ied de paix, env i ron 10,000 chevaux. 
Les product ions chevalines de l a France sont i n 
suffisantes pour les f o u r n i r , et o n est ob l igé 
d 'en acheter annuel lement une grande par t ie en 
Al lemagne , en Be lg ique , en A n g l e t e r r e et en 
Suisse, p r inc ipa l emen t des chevaux à deux fins, 
c ' e s t - à - d i r e pouvant servir pour le carrosse et 
pour la cavalerie. C'est su r tou t des races no
bles que nos voisins approvis ionnent nos mar 
c h é s , parce qu'elles sont moins avantageuses à 
é l e v e r p o u r les f e rmie r s . Nos ressources, si elles 
sorrt i n f é r i e u r e s sous le r appo r t de l a q u a l i t é , 
sont impor tantes par le n o m b r e ; et à cet é g a r d 
nous tenons à peu p r è s le m i l i e u ent re les divers 
É t a t s de l 'Eu rope . 

« L a popu la t ion cheval ine , d i t P . Gervais (1), 
augmente p ropo r t i onne l l emen t à la popula t ion 
h u m a i n e ; mais , suivant les pays, elle est avec 
cette d e r n i è r e dans u n r appo r t var iab le . L e Da
nemark compta i t , en 1818 , 45 chevaux pour 
100 habi tan ts ; en 1825, le Hanovre en compta i t 
13 pour 1 0 0 ; la S u è d e , en 1832, 12 et d e m i ; la 
Suisse, en 1827, 12 p o u r 100; la H o l l a n d e , 
en 1806, 1 3 ; la Prusse, en 1843, 10 et d e m i ; le 

(t) P. Gervais, Hist. nat. des mammifères, Paris, 1865 
t. I I , p. 147. ' 



L E S C H E V A U X D O M E S T I Q U E S . 347 

royaume de Naples, en 1835 , 1 0 ; l ' Ë c o s s e , 
en 1831, 10 é g a l e m e n t ; la France ne v ien t q u ' à 
la suite, re la t ivement par lant : le r appor t entre 
les habitants et les chevaux est de 8 pour 100; 
ma i s , ainsi q u ' i l r é s u l t e d ' u n r appo r t f a i t , 
en 1848, par le g é n é r a l de L a m o r i c i è r e , au n o m 
d u conseil s u p é r i e u r des Haras, elle a au-dessous 
d'elle la Toscane, l 'Angle te r re , le W u r t e m b e r g , 
la Po logne , la B e l g i q u e , l ' I r l a n d e , la Saxe, 
Bade, la Sardaigne, les Provinces r h é n a n e s , 
l ' empire d ' A u t r i c h e , la B o h ê m e , la Hongr i e , le 
P i é m o n t , le royaume l o m b a r d o - v é n i t i e n , la S i 
cile et l 'Espagne. » 

Notre populat ion chevaline d é p a s s e de deux 
c i n q u i è m e s celle de l 'Angle ter re , et à peu p r è s 
du double celle de l ' A u t r i c h e . 

On l ' éva lue au nombre to ta l de 3,000,000, ce 
qu i donne u n ch i f f r e b r u t s u p é r i e u r à celui des 
autres É t a t s e u r o p é e n s , sans en excepter la 
Prusse q u i ne compta i t , en 1843, que 1,564,000 
chevaux. E n 1816, l ' A u t r i c h e n 'en avait que 
1,200,000, et l 'Angleterre 900,000 en 1823. L a 
richesse chevaline de la Russie n'est pas connue. 

« D ' a p r è s l ' e n q u ê t e de 1829, d i t Youa t t (1), la 
France p o s s é d a i t 2,400,000 chevaux de toute na
ture . Le nombre des juments é t a i t de 1,227,781, 
et, p a r m i ces chevaux, la p lupa r t é t a i e n t e m p l o y é s 
à l ' é t a t de hongres , et seulement un quar t , au 
plus, servait à la r eproduc t ion de l ' e s p è c e . E n 
outre , la France r e ç o i t annuel lement d u dehors 
27,000 chevaux a m e n é s pour ê t r e vendus i m m é 
diatement ou dans le bu t e x p r è s d ' a m é l i o r e r la 
race. 

« Les deux tiers des chevaux f r a n ç a i s sont e m 
ployés à u n t ravai l faci le , et p o s s è d e n t quelques 
gouttes de sang or ienta l dont la q u a n t i t é aug 
mente graduel lement et pou r ra i t encore aug
menter avec avantage. U n t iers des chevaux 
servent à un t rava i l p é n i b l e ; 70,000 sont des 
chevaux de t r a i t ; à peu p r è s le m ê m e n o m b r e 
sont inscrits comme propres au service m i l i t a i r e , 
b i en que la m o i t i é seulement de ceux-ci fassent 
u n service effect i f . » 

Une autre statistique plus r é c e n t e et p lus 
d é t a i l l é e de l ' e spèce chevaline en France a f o u r n i 
les chi f f res suivants : 

Chevaux 1,271,360 valant 218,498,584 fr. 
, u m è n t s 1,174,231 - 174,709,681 fr . 
P o u l a i n s 352,635 - 24,626,011 fr . 

Enfin, d'après les derniers documents offi
ciels, l ' e f fec t i f de la race chevaline, q u i é t a i t 

(1) Youatt, theHorse. London, 1869. 

de 2,866,054 en 1851, s'est é levé à 3,313,232. E n 
calculant sur le p ied de 400 f r . la valeur du che
val f r a n ç a i s on a une somme de 1,325 m i l l i o n s 
r e p r é s e n t a n t l 'ensemble de cette p r o p r i é t é na t io 
nale. « Dans la p r o d u c t i o n chevaline (1) la tendance 
de l ' admin i s t r a t ion a é t é de restreindre de p lus 
en plus l ' i n t e rven t ion de l ' É t a t et de d é v e l o p p e r 
l ' i ndus t r i e p r i v é e . L ' adop t ion de ce p r inc ipe a 
p r o d u i t une heureuse et f é c o n d e t r ans fo rma t ion 
dans l ' é l evage f r a n ç a i s . L ' É t a t m u l t i p l i a i t en 
m ê m e temps sous toutes les formes ses encoura
gements : p r i x de courses, p r imes , concours , 
éco le s de dressage, exposit ions. L a faveur d u 
pub l i c a r é p o n d u à ces effor ts , et des s o c i é t é s se 
sont f o n d é e s p o u r aider à l ' a m é l i o r a t i o n d u che
val f r a n ç a i s . L ' i ndus t r i e d u cheval p u r sang et 
celle d u cheval de t r a i t sont a u j o u r d ' h u i en pleine 
voie de p r o s p é r i t é . Celle d u cheval de demi-sang, 
r e s t é e longtemps s ta t ionnaire , est e n t r é e dans 
une phase nouvelle et ne tardera pas à a f f r a n c h i r 
la France d u t r i b u t qu 'e l le a d û payer j u s q u ' i c i 
aux m a r c h é s é t r a n g e r s . » 

M a l g r é notre s u p é r i o r i t é n u m é r i q u e en che
vaux, sur certains É t a t s , ©n est en d r o i t de se 
demander quel le serait not re p é n u r i e , si l a guerre 
venait doubler la consommat ion d 'un aussi i nd i s 
pensable aux i l i a i r e . Les haras na t ionaux, les d é 
p ô t s d ' é t a l o n s , ont sans doute r e n d u de grands 
services, et l e u r ac t ion sur l ' a m é l i o r a t i o n du 
cheval, dans certaines parties d u t e r r i t o i r e , est 
d é j à incontestable, g r â c e aux soins a p p o r t é s dans 
le choix des ind iv idus producteurs . Mais on ne 
saurait t r op se p r é o c c u p e r des moyens d ' a m é 
l io re r les races, a f i n de r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e entre 
la p roduc t i on et la consommat ion . 

L e p remie r moyen q u i se p r é s e n t e est d 'aug
menter le nombre des régénérateurs de race pure. 
C'est seulement de ces chevaux, q u i presque t o u 
jours unissent aux q u a l i t é s que donne le sang 
l 'avantage d'une belle c o n f o r m a t i o n , que l ' on 
peut at tendre des p r o g r è s rapides et certains. 

Les chevaux arabes sont ceux que l ' on do i t p r é 
f é r e r ; car i ls a m é l i o r e n t toutes les autres races. 

L ' é t a l o n des races m é r i d i o n a l e s n'est t o u t à 
f a i t p ropre à la monte q u ' à l ' âge de six ans ; ceux 
des races d u N o r d le sont à quatre ans ; mais ra 
r emen t on les m é n a g e j u s q u e - l à ; aussi la d é g é 
n é r e s c e n c e de plusieurs de nos mei l leures races 
n ' â pas d 'autre cause que les accouplements p r é 
m a t u r é s . L ' é t a l o n , q u o i q u ' i l puisse sa i l l i r a i s é 
m e n t deux fois par j o u r , ne do i t pas, si l ' o n t i e n t 
à sa conservation, sa i l l i r p lus d 'une fois , encore 

(1) Progrès de la France sous le gouvernement impérial. 
Paris, 1869. 
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f a u t - i l l u i donner, pendant la saison de la monte , 
u n j o u r de repos tous les h u i t ou d i x j ou r s . A 
l ' âge de sept ans, u n é t a l o n suf f î t pour c inquante 
ou cent j u m e n t s . L a monte dure t rois mois , du 
45 a v r i l au 45 j u i l l e t ; elle peut commencer 
quinze j o u r s plus t a r d dans les a n n é e s o ù les der
niers f ro ids se sont p r o l o n g é s jusqu ' en a v r i l . 

Les j umen t s de t rois ans sont bonnes à la re 
p r o d u c t i o n . L a j u m e n t porte d ix mois et d e m i à 
douze mois ; i l vaut donc m i e u x la fa i re couvr i r 
a u commencement q u ' à la fin de la saison, a f in 
que les poulains naissent à une é p o q u e de l 'an
n é e o ù la m è r e peut se refaire p romptemen t 
avec de bon four rage vert . E l le met bas u n seul 
p e t i t q u i v ien t au monde voyant, couvert de poils, 
pouvant se ten i r d e b o u t , et marcher a p r è s 
quelques minutes . 

L e pou la in est en é t a t de suivre sa m è r e neuf 
j o u r s a p r è s sa naissance. On le laisse t é t e r pen
dant c i n q mois , et pendant ce temps cou r i r et 

j o u e r en l i b e r t é ; puis on le sèvre peu à peu , 
a p r è s l u i avoir appris à manger t ou t seul. 

On sèv re o rd ina i r emen t les poulains à six 
mois ; on ajoute à leur r a t ion de fourrage de 
l 'avoine et des f é v e r o l e s c o n c a s s é e s . Le son, que 
beaucoup d ' é l e v e u r s s'obstinent à leur donner , 
est pour le pou la in une mauvaise n o u r r i t u r e ; i ls 
mangent avec plais ir les carottes q u i , à l ' é p o 
que d u sevrage, leur conviennent par fa i tement ; 
pendant t ou t le reste de l ' é l e v a g e , on peut s'abs
t en i r de leur donner du g ra in : la n o u r r i t u r e 
semble alors moins c o û t e u s e ; mais, comme en 
l e u r donnant une r a t ion m o d é r é e d 'orge ou d'a
voine on peut gagner une a n n é e e n t i è r e sur leur 
comple t d é v e l o p p e m e n t , la n o u r r i t u r e au g ra in 
n'est pas, au t o t a l , beaucoup plus c o û t e u s e que 
l ' au t re ; elle f o r m e , toutes choses éga l e s , de bien 
mei l l eurs é l èves . 

La r a t ion j o u r n a l i è r e d ' un pou la in de un à 
deux ans, n o u r r i à l ' é c u r i e , est à peu p r è s de : 

Foin 2k,500 
Paille 3 ,̂500 
Avoine ou orge alternativement 4 litres. 

L'âge et la force de l'animal modifient ces do
ses approximat ives . Quand le cheval a a t te in t 
sa q u a t r i è m e a n n é e , ces doses deviennent : 

Foin 7 kil. 
Paille 7 — 
Avoine ou orge 8 litres. 

Les juments ne reçoivent, d'habitude, que les 
t ro is quarts de la r a t i o n d o n n é e aux chevaux ; la 
r a t i o n des é t a l o n s est a u g m e n t é e d 'un t iers pen

dant la monte . On ne c o m p r e n d pas p o u r q u o i 
beaucoup d ' é l e v e u r s c ro ien t aider au b o n s u c c è s 
de la mon te en faisant j e û n e r les j u m e n t s avant 
de les fa i re sa i l l i r ; c'est u n p r é j u g é nuis ib le à la 
r ep roduc t ion de l ' e s p è c e cheval ine. 

Plusieurs é l e v e u r s de chevaux, en Normand ie , 
ont a d o p t é pour les poula ins q u i doivent ê t r e 
vendus à l ' â g e de quatre ans, une m é t h o d e v i 
cieuse et aussi nu i s ib le à l ' a n i m a l q u ' à la bourse 
de l 'acheteur. A pa r t i r de l ' â g e de d i x - h u i t mois 
j u s q u ' à ce lu i de deux ans, les jeunes animaux 
sont e m p l o y é s aux t ravaux de la campagne, n 'ont 
qu 'une n o u r r i t u r e insuff isante à l eur d é v e l o p p e 
men t , et par c o n s é q u e n t restent maigres et f a i 
bles. C'est à cette é p o q u e de la vie cependant que 
l ' a n i m a l do i t recevoir la n o u r r i t u r e la plus sub
stantielle pour a c q u é r i r la fo rce organique qu i 
l u i est d é p a r t i e dans l ' o rdre de la na ture . 

Quand vient le m o m e n t de la vente, on place 
les chevaux dans des é c u r i e s chaudes et t r è s -
sombres, o ù o n les enveloppe de larges couvertu
res en to i le ; pendant les quinze premiers jours 
on leur m é n a g e encore la n o u r r i t u r e pour les 
laisser reposer ; puis on l ' augmente graduelle
men t , et enf in on la r end excessive. L e j o u r et la 
n u i t les substances les p lus nourrissantes son! 
a d m i n i s t r é e s avec p r o f u s i o n ; l 'orge c r e v é e , l 'a
voine , les f é v e r o l e s , les pois, les pommes de 
terre , le b l é b o u i l l i , la f a r ine d 'orge, les carottes, 
le sa in fo in , garnissent con t inue l l emen t le r â t e 
l i e r et les mangeoires . 

A u bou t de q u a t r e - v i n g t - d i x à cent j o u r s , l 'a
n i m a l ainsi f ê t é et e m p â t é a pr i s u n magni f ique 
embonpo in t ; i l a le p o i l b r i l l a n t , l 'œ i f v i f et une 
grande v igueur q u ' i l manifes te par des sauts 
joyeux , a u s s i t ô t q u ' i l est sor t i de sa p r i son ob
scure et q u ' i l est, e x p o s é au g rand j o u r . 

L ' amateur q u i est venu se p o u r v o i r d ' u n bon 
cheval de t i l b u r y ou de c a l è c h e , se r é j o u i t de 
l ' a rdeur de l ' an im a l , l ' a c h è t e à beaux deniers, et 
l 'envoie à Paris p o u r le soumet t re à la m u t i l a t i o n 
di te queue à l'anglaise. Mais i l compte sans les 
accidents que ce dangereux r é g i m e r e n d nom
breux ; l ' an ima l m e u r t f o r t souvent en rou te . 

A g e s . — Dans la p r e m i è r e a n n é e , le cheval est 
couver t d ' u n p o i l la ineux ; i l a une c r i n i è r e 
cour te , d ro i t e , c r é p u e ; la queue est de m ê m e . 
Dans la seconde a n n é e , les poi ls p rennen t plus 
de lu s t r e ; la c r i n i è r e et la queue s 'al longent et 
deviennent plus lisses. 

On r e c o n n a î t l ' âge d u cheval à ses dents i n c i 
sives, et ces dents sont p l a c é e s dans l ' o rd re su i 
vant , à la par t ie a n t é r i e u r e de chaque m â c h o i r e : 
pinces ou incisives m é d i a n e s , coins, coins m i -
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toyens, pinces ; et l 'ensemble de ces dents r e p r é 
sente, dans les jeunes chevaux, u n demi-cercle 
q u i se d é f o r m e avec l ' â g e . Le pou la in n a î t c o m 
m u n é m e n t sans dents, et l o r squ ' i l en a, ce sont 
deux molaires. Les pinces sortent de six à h u i t 
jours a p r è s la naissance, les mitoyennes (fig. 174) 

Fig. 174. — Les incisives du poulain, du 30e au 40e jour 

de t rente à quarante jours , les coins de six à h u i t 
mois . Les incisives de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e 
paraissent ordinai rement les p r e m i è r e s . Les 
pinces i n f é r i e u r e s de la i t sont tou jours r a s é e s à 
d ix mois ; les mitoyennes, à douze ; les coins, de 
quinze à vingt-quatre (fig 175). A ce dernier ter

me, les pinces s u p é r i e u r e s sont presque e n t i è r e 
m e n t r a s é e s , et la cav i té s'est e f f a c é e sur les i n 
cisives de l a i t , q u i se rapetissent, à commencer 
par les pinces; elles jaunissent, se d é c h a u s s e n t , 
s ' é b r a n l e n t et t omben t pour faire place aux 
dents d 'adulte. Les pinces de celles-ci sortent 
de deux ans et d e m i à t ro is ans (fig. 176) ; les 
mitoyennes, de t ro is ans et d e m i à quatre ans, et 
les coins, de quatre ans et d e m i à c i n q ans (fig. 177). 
U n pou la in de t ro is ans do i t avoir quatre i n c i s i 
ves d 'adulte ; ce lu i de quatre ans, h u i t dents pa

rei l les . L e poula in de c i n q ans n 'a plus de dents 
incisives de l a i t ; ses crochets sont sortis, et l ' on 
d i t alors que l'animcJ a tout mis. Toutes ses 

dents sont creuses; mais leurs cav i t é s doivent s'ef
facer successivement c o m m e cela a eu l i e u pour 

Fig. 176.— Les incisives inférieures, de 2 ans et demi 
à 3 ans. 

les dents de lait, et voici ce qu'on observe : A 
six ans i l y a effacement de la cav i té des pinces 

i n f é r i e u r e s par l 'usure de ses bords ; à sept, effa
cement des mitoyennes ; à h u i t , effacement des 
coins (fig. 178), et c'est alors qu ' on d i t vu lga i re 

men t que le cheval a rasé ou q u ' i l est hors d ' â g e . 
Toute fo i s , on suit t ou jou r s l ' a p p r é c i a t i o n de cet 
â g e . A i n s i l 'e f facement de la cav i t é sur les p i n 
ces s u p é r i e u r e s ind iquera neuf ans, sur les m i 
toyennes d i x , sur les coins onze à douze. A treize 
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ans toutes les incisives sont arrondies et les cô t é s 
des pinces s 'al longent; à quatorze, les pinces i n 

f é r i e u r e s sont comme t r iangula i res , et les m i 
toyennes s'allongent sur les c ô t é s ; à quinze, les 

Fig. 180 0. — Les incisives inférieures à 15 ans. 

mitoyennes commencent à devenir t r iangulaires 
(fig. 180) ; à seize, elles le sont t ou t à f a i t , et les 
coins commencent à prendre la m ê m e f o r m e ; à 

Fig. 181. — Mâchoire inférieure du cheval arrivé à 
l'extrême vieillesse. 

dix-sept, i l y a t r i a n g u l a r i t é c o m p l è t e des inc i s i 
ves de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e ; à d ix -hu i t , les 
parties l a t é r a l e s de ce t r i ang le s 'allongent suc
cessivement des pinces aux mitoyennes et aux 

coins ; à d ix-neuf , les pinces i n f é r i e u r e s sont 
aplaties d 'un cô t é à l 'autre ; à v i n g t , les m i t o y e n 
nes ont la m ê m e f o r m e ; à v i n g t - u n , cette f o r m e 
se m o n t r e aussi dans les coins (fig. 181), et, à 
pa r t i r de là , les indices f o n t e n t i è r e m e n t d é f a u t à 
l 'observat ion. 

A six ans le p r o f i l de la bouche m o n t r e les 

dents d 'aplomb (fig. 182). Mais cette pos i t ion se 
perd avec l ' âge (fig. 183). 

Fig. 183. Profil de la bouche à un âge avancé 

La durée de la vie moyenne des chevaux ne 
saurait ê t r e b ien a s s i g n é e ; elle var ie suivant le 
pays, suivant les habi tudes des nat ions q u i savent 
plus o u moins b i en employer le cheval . En 
moyenne , on peut d i re qu 'e l le est de quinze à 
t rente ans. 

L e cheval peut a t te indre quaran te ans ; mais, 
d 'o rd ina i re , i l est t e l l emen t m a l t r a i t é q u ' à v ingt 
ans i l est v ieux. 

On en a v u at teindre c inquante ans (Buf fon ) , 
so ixante-c inq et m ê m e so ixante-d ix ans (P l i ne ) ; 
Old Billy, dont la t ê t e est d é p o s é e au M u s é u m 
de Manchester, a d é p a s s é soixante-deux ans. 

E n France , le n o m b r e c o n s t a t é des d é c è s est 
de i sur 12 ou 13, ce q u i donne une v ie moyenne 
de douze ans par cheval , r emarque t o u t à l ' é loge 
de l ' h u m a n i t é des F r a n ç a i s o u de la v igueur de 
leurs chevaux, car la vie moyenne d u cnevai en 
Angle te r re est i n f é r i e u r e de deux ans a u mo ins . 
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V o i c i u n exemple r é c e n t de l ongév i t é chez le 
cheval. E n novembre 1862 est m o r t le doyen 
des chevaux de t roupe anglais, Bob le Criméen. 
I l c o m m e n ç a son service dans u n r é g i m e n t de 
hussards, le 2 octobre 1833 ; i l figura pendant de 
longues a n n é e s de paix avant de f a i r e la cam
pagne de G r i m é e ; i l f o u r n i t la m é m o r a b l e charge 
de Balaklava, et p r i t part aux.batailles d ' A l m a et 
d T n k e r m a n n . A u re tour en Angle te r re , le g é n é r a l 
en chef d é f e n d i t qu 'on le r é f o r m â t et l u i assura 
une retrai te honorable dans la caserne d u d é p ô t 
d u r é g i m e n t . 

Le cheval que mon ta i t le f e l d - m a r é c h a l Lacy, 
dans la guerre de T u r q u i e , f u t s o i g n é par ordre 
de l 'empereur d 'Aut r i che , et a r r iva j u s q u ' à qua
rante-six ans. L ' é v ê q u e de Metz avait u n cheval 
âgé de cinquante ans, et q u i , j u s q u ' à quelques 
jours avant sa m o r t , f u t e m p l o y é à de l é g e r s t ra
vaux. 

Les voyageurs q u i vont visiter en é t é le parc 
de T z a r s k o ë - S e l o (Bourg d u Tzar) , ne s o u p ç o n 
nen t po in t , pour la p lupar t , que, dans u n coin de 
cette belle p r o p r i é t é i m p é r i a l e , se t rouve u n é ta 
blissement, probablement unique en Europe , on 
peut m ê m e dire au monde : c'est l 'Hô te l i m p é 
r i a l des chevaux invalides q u i ont eu l ' honneur 
de porter leurs m a j e s t é s czariennes. I l existe, à la 
v é r i t é , en Angle te r re , une maison de re t ra i te 
analogue à celle-ci pour les simples et reconnais
sants par t icu l ie rs , mais on n ' y vo i t pas, comme 
dans l ' é t a b l i s s e m e n t russe, de c i m e t i è r e avec mo
numents et inscr ip t ions . Les pierres tumula i res 
sont a l i g n é e s t r è s - r i g o u r e u s e m e n t . Chacune 
por te une ind ica t ion spéc i a l e : le n o m de 
la mon tu re h o n o r é e , ce lu i du souverain q u i l 'a 
i l l u s t r é e , souvent la date de la naissance et celle 
d e l à m o r t de la pauvre b ê t e ; quelquefois , enf in , 
des faits his tor iques . A i n s i , sur l 'une de ces 
s é p u l t u r e s , une é p i t a p h e russe rappelle que l à 
g î t le cheval , o u p l u t ô t l'ami, que mon ta i t 
Alexandre I e r à son e n t r é e dans Paris, à l a t ê t e 
des a r m é e s a l l i ées . 

Ce s ingul ier H ô t e l des invalides est par fa i te 
men t a d m i n i s t r é . Chaque an ima l , p l a c é dans une 
t r è s - c o n f o r t a b l e boxe, est f o r t b ien n o u r r i et 
s o i g n é . De temps en temps on l u i pe rmet d 'al ler 
se promener sur une large pelouse e n t o u r é e de 
palissades, et s i t u é e t ou t à c ô t é d u c i m e t i è r e . 

M M . Blanchard et Auguste Jourd ie r on t v u à 
| T z a r s k o ë - S e l o c i n q pensionnaires, don t l ' u n , b i en 

./ c o n s e r v é , quoique â g é de dix-sept ans, é t a i t l a 
fameuse j u m e n t anglaise, Victoria, que l 'empe
reur Nicolas a imai t beaucoup à monte r . 

E n g é n é r a l , les chevaux q u i f o n t le service 

personnel des empereurs de Russie v ivent l o n g 
temps, parce qu ' i l s sont mervei l leusement soi
g n é s . I l f a u t avoir v u le service des é c u r i e s p o u r 
s'en fa i re une i d é e . Le d i rec teur actuel , M . le 
ba ron de Mayendorf f , grand é c u y e r , est a s s i s t é 
d ' u n Angla i s n o m m é Moss ou Mors, t r è s - h a b i l e 
dans l a f e r r u r e . Or, o n sait toute l ' i n f luence 
qu'une bonne f e r ru r e a sur la d u r é e d 'un cheval . 
E n 1859, à l 'Hô t e l des chevaux invalides de 
T z a r s k o ë - S e l o , i l y avait encore une b ê t e de 
v ing t -c inq ans, dont les aplombs é t a i e n t aussi 
beaux que ceux d ' u n jeune pou l a in (1). 

M a l a d i e s . — L e cheval est e x p o s é à de n o m 
breuses maladies. Les pr incipales sont Ye'paroin, 
une t u m e u r avec ankylose de l ' a r t i cu l a t i on t i b i o -
tarsienne ; la gourme ou gonf lement des glandes 
sous-maxillaires ; la gale, é r u p t i o n s è c h e ou h u 
m i d e , q u i f a i t t o m b e r les poils ; l a morve, i n f l a m 
ma t ion de la muqueuse nasale, t r è s - c o n t a g i e u s e , 
m ê m e pour l ' h o m m e ; le vertigo, i n f l a m m a t i o n 
c é r é b r a l e ; l a cataracte grise et la cataracte noire, 
toutes deux incurables , et d'autres encore. Dans 
les intestins et dans les naseaux se logent des 
larves d'oestres ; dans les re ins , dans les yeux, 
on t rouve des entozoaires; dans la peau, des poux 
et des mi t e s . 

C'est au cheval q u ' i l f a u t r emonte r pour t r o u 
ver l ' o r ig ine d u v i rus p r é s e r v a t i f de la var iole : 
le cowpox (picote de la vache) a p o u r o r ig ine le 
horse pox (picote d u cheval). Jenner l 'avai t d i t , 
et les fai ts sont venus d é m o n t r e r q u ' i l avait r a i 
son. D u cheval , ce v i rus se c o m m u n i q u e à la 
vache pour , de là , ê t r e t r a n s p o r t é chez l ' h o m m e ; 
mais c o m m e l ' i n t e r m é d i a i r e n'est pas ind ispen
sable à la r é u s s i t e de l ' i n o c u l a t i o n , on a c o m 
m u n i q u é d i rec tement d u cheval à l ' h o m m e le 
horse pox, et le s u c c è s a é t é comple t (2). 

L e cheval se soumet avec in te l l igence aux 
o p é r a t i o n s ; cependant on est souvent o b l i g é de 
r ecou r i r à u n ensemble de moyens de conten
t i o n {fig. 184). On se sert en p a r t i c u l i e r d u tord-
nez ou torche-nez. C'est u n b â t o n p e r c é à l ' une 
des e x t r é m i t é s d 'un t r o u dans leque l o n engage 
une grosse ficelle p l i é e en doub le de m a n i è r e 
que d ' un c ô t é elle fasse une anse et de l ' aut re 
soit a r r ê t é e par u n n œ u d à chaque bou t . On 
saisit dans cette anse le nez o u l 'o re i l l e de l ' a n i -

(l) Tzarskoë-Selo est situé à 21 kilomètres de Saint-
Pétersbourg : un chemin de fer y conduit. C'est la rési
dence favorite d'Alexandre i l au printemps et en automne. 

(2) Voy. Bousquet, Bulletin de l'Académie de médecine, 
Paris, 1862, t. XXVII , p. 835 et suiv. — Chauveau, Vaccine 
dite primitive {Bull, de l'Acad. de méd. Paris 1866 
t. XXXI, p. 1111). ' ' 
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n i m a l , et Ton t o r d j u s q u ' à ce que la douleur 
soit p rodu i t e . 

Les entraves sont de longs morceaux de 
bois por tan t à chaque e x t r é m i t é u n l i e n ou 
bande de cu i r plat , q u i se fixe au moyen d 'une 
boucle au tour d u pa tu ron , et q u i est pourvu 
d 'un anneau de fe r pour le passage d ' un lacs 
ou d 'une corde à l 'aide de laquelle i l est fac i le 
de r é u n i r soit les quatre membres, soit deux 
seulement. 

D e s t i n é e d u c h e v a l . — « Combien le sort d u 
cheval est v a r i é ! d i t Sche i t l in . L a p lupar t , a i m é s 
et nour r i s d'avoine quand ils é t a i e n t jeunes, ne 
r e ç o i v e n t plus dans l eu r vieillesse que de m a u 
vais f o i n et des coups, et sont a t t e l é s à des t o m 
bereaux. On a v e r s é des larmes sur la m o r t de 
plus d 'un cheval , et plus d ' un aussi a eu son 
tombeau en marb re . » 

P a r m i les nations anciennes et modernes, les 
chevaux se sont souvent a t t i r é des honneurs , et 
quelquefois m ê m e on les a vus devenir l ' ob je t 
d 'un culte pa r t i cu l i e r : les H é b r e u x consacraient 
ces an imaux à l ' É t e r n e l ; les Persans avaient la 
m ê m e coutume, et H é r o d o t e raconte q u ' u n che
val s a c r é s ' é t a n t n o y é dans le Gindes, Cyrus 
m e n a ç a ce fleuve de sa c o l è r e . Les Scythes, à ce 
que rapporte le m ê m e auteur, p o s s é d a i e n t aussi 
des chevaux s a c r é s , et i ls en i m m o l a i e n t parfois 
une c inquantaine sur le tombeau de leurs ro is , 
avec autant de cavaliers ; en f in , les Germains en 
nourrissaient pour t i r e r des p r é s a g e s . 

A u rappor t de Pallas, dans plusieurs c o n t r é e s 
de la Tar ta r ie , on consacrait encore parfois des 
chevaux aux d i v i n i t é s . Dans la S i b é r i e , cela a 
l i eu sur l 'ordonnance d u K h a n et dans le bu t de 
fa i re p r o s p é r e r les t roupeaux. L e magic ien cho i 
sit le cheval q u i do i t ê t r e p r é f é r é , et quand i l est 
devenu s a c r é , tous les p r in t emps on le lave avec 

du l a i t et de l 'absinthe, on le p a r f u m e , et i l est 
embe l l i de rubans de diverses couleurs , ^ue l 'on 
passe dans sa c r i n i è r e et dans sa queue, puis i l 
est mis en l i b e r t é . 

L ' empereur L u c i u s V é r u s avait u n cheval 
n o m m é Volucris ; i l l u i faisai t donner des raisins 
secs et des pistaches au l i e u d 'orge, et i l portait 
son po r t r a i t en or sur ses v ê t e m e n t s . I l le fit con
du i re une fois , couvert d 'une housse de pourpre , 
dans le palais de T i b è r e . 

L e cheval de Gal igula est p lus c o n n u que Vo
lucris; i l s'appelait Incitatus. L ' empereur , la 
vei l le des j e u x d u c i rque , envoyait des soldats 
p o u r ordonner le silence dans le voisinage, afin 
que son cheval f a v o r i d o r m î t p lus t r anqu i l l e 
ment . I l fit fa i re à cet a n i m a l une é c u r i e de mar
bre, une auge d ' ivo i re , des harnais de pourpre , 
des coll iers de perles. I l l u i fa isai t servir d u v in 
dans u n vase d 'or . I l l u i donna une maison com
p l è t e , des esclaves, des meubles , i l v o u l u t qu 'on 
a l l â t manger chez l u i et l ' i n v i t a i t souvent à sa 
table. I l j u r a i t par sa vie et par sa f o r t u n e . T o u t le 
monde sait q u ' i l v o u l u t le f a i re n o m m e r consul 
et q u ' i l e û t e x é c u t é ce p ro j e t ext ravagant s ' i l eû t 
v é c u plus longtemps ; mais o n ne sait pas aussi 
g é n é r a l e m e n t q u ' i l é l e v a ce cheval à la d i g n i t é 
pon t i f i ca le . S ' é t a n t c r é é l u i - m ê m e p o n t i f e de sa 
propre d i v i n i t é , i l p r i t Incitatus p o u r c o l l è g u e 
dans ce sacerdoce. 

V é r u s const ruis i t à Volucris u n t o m b e a u dans 
la va l l ée d u Va t i can ; A d r i e n fit b â t i r à son che
val f a v o r i , Borysthène, une t o m b e s u r m o n t é e 
d 'une i n sc r i p t i on q u i nous est parvenue . 

« Les chevaux, d i t S c h e i t l i n , on t l eu r jeunesse 
p o u r s 'amuser; l eu r adolescence p o u r ê t r e o r 
guei l leux ; l e u r â g e m û r pour t ravai l le r ; l e u r v i e i l 
lesse, o ù i ls sont plus paresseux, p lus t r a c a s s é s . 
I l s f leurissent, i ls m û r i s s e n t , i ls se fanen t ! » 
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Fig. 185. — Schéma du tirage, chez le cheval. 

Usages et p r o d u i t s . — L e cheval est u n des 
ins t ruments les plus puissants de la c iv i l i sa t ion . 
Plus une nat ion est r iche et c u l t i v é e , plus elle 
p o s s è d e de chevaux. 

On peut cro i re que c'est, avant t o u t , le service 
m i l i t a i r e q u i a r e c o m m a n d é le cheval à l 'a t ten
t i o n de l ' h o m m e . A u x premiers temps de la c i 
v i l i sa t ion , le cheval f u t exclusivement u n ins t ru 
men t de guerre (Perses, Parthes, É g y p t i e n s , 
Numides , e tc . ) . Les premiers cavaliers n 'ont 
p u manquer de prendre p r o m p t e m e n t s u p é r i o 
r i t é sur leurs voisins ; et les s u c c è s des c o n q u é 
rants espagnols au Mexique et au P é r o u nous 
mon t r en t quel prestige la p r é s e n c e d 'un te l 
auxi l ia i re du t exercer, dans le p r i n c i p e , sur les 
imaginat ions . Dans l ' a n t i q u i t é grecque, la fable 
des centaures en naqu i t , et l ' on vo i t dans H o m è r e 
en quel le haute estime é t a i e n t tenus les chevaux 
de batai l le des h é r o s . A u j o u r d ' h u i i ls f o r m e n t 
une puissance de guerre . 

A u d é b u t des soc i é t é s humaines , le cheval n'a 
sans doute é t é e m p l o y é q u ' à por te r . Les routes 
carrossables, les canaux, les t ransports sur les 
r i v i è r e s par le halage, les usines c r é é e s par l ' i n 
dustr ie moderne, les messageries, le roulage , le 
m a t é r i e l des a r m é e s t r a n s p o r t é pa r des v é h i c u l e s 
à roues, t o u t cela n 'exis ta i t pas, et ce be l an ima l 
ne pouvai t ê t r e e m p l o y é que c o m m e b ê t e de 
somme, ou pour mon te r des cavaliers dans les 
combats o u les voyages. De nos jou r s encore ne 

BREHM. 

voyons-nous pas les peuples re la t ivement peu 
civi l isés ne se servir d u cheval que pour por te r 
l ' hom m e ou des fardeaux ? L e peuple arabe, 
par exemple, ne le soumet q u ' à ce service, et i l 
est probable q u ' i l en est de m ê m e dans tous les 
pays où la c iv i l i sa t ion e u r o p é e n n e n'a pas p é n é 
t r é . 

M . Houe l (\) é t a b l i t de m ê m e qu 'au temps des 
Romains i l n 'y avait que deux sortes de chevaux : 
le cheval de guerre, et le cheval de somme. L e 
cheval de t r a i t n ' é t a i t pou r ainsi d i re pas connu ; 
et les personnages les plus d i s t i n g u é s se la is
saient t r a î n e r i n d o l e m m e n t par des b œ u f s . On 
prenait grand soin de p r é s e r v e r ou d 'entre tenir 
la v igueur et la vitesse d u cheval de guerre , 
et pour cela on recourai t à la race a f r i ca ine 
ou arabe. Par l à , on se p rocura le type de 
l ' e spèce anglaise de Cleveland , le plus beau 
et le plus puissant m o d è l e d u cheval de vo i tu re . 
Avec le temps, on t rouva q u ' i l avait t rop de p r i x 
pour ê t r e a t t e l é , q u ' i l t r o t t a i t t r op hau t p o u r u n 
long voyage, et graduel lement s ' in t roduis i t un 
an imal d 'une a l lure plus m o d é r é e . 

A u j o u r d ' h u i l ' ag r i cu l tu re , l ' i ndus t r i e , le c o m 
merce, etc. , u t i l i sen t le cheval comme b ê t e de 
selle, de b â t et de t i rage . 

Sous le n o m de tirage, d i t G. Co l in (2), on d é 

f i ) Houel, Des différentes espèces de chevaux en France. 
Avranches, 1841 

{2)CoYm, Trait£.dephysiologie. Paris, 1870, t . 1,2 eédition. 
I I — 
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signe t a n t ô t l ' ac t ion de t i r e r , t a n t ô t le r é s u l t a t 
de celle-ci : cette expression donne une i d é e 
vraie de l ' ac t ion re la t ivement à son effet , mais 
une i dée t r è s - f a u s s e de son m é c a n i s m e ; car, 
l ' an imal a t t e l é , au l i e u de t i r e r , ne f a i t que 
pousser une r é s i s t a n c e q u i , p l a c é e en a r r i è r e de 
l u i , agit cependant comme si elle é t a i t a p p l i 
q u é e soit en avant de ses é p a u l e s , soit à la par t ie 
a n t é r i e u r e de sa t ê t e . 

1° Dans le t i rage au col l ier , la r é s i s t a n c e 
s 'applique en avant des é p a u l e s par u n b o u r r e 
le t annula i re plus ou moins large, connu sous le 
n o m de collier et d e s t i n é à l 'attache des t ra i ts 
q u i partent d u fardeau à t r a î n e r . 

I l y a à c o n s i d é r e r dans cette e s p è c e de t i rage 
t ro is choses, savoir : 1° la force de t r ac t ion , sa 
na ture , son i n t e n s i t é et le m é c a n i s m e de son 
d é v e l o p p e m e n t ; 2° le mode d ' a p r è s lequel cette 
force agi t sur la masse d u corps et se t ransmet 
à la r é s i s t a n c e à vaincre ; 3° en f in la r é s i s t a n c e 
en e l l e - m ê m e et dans ses rapports avec la pu i s 
sance mot r i ce . 

L a force q u i , dans l ' ac t ion de t i r e r , l u t t e con
tre une r é s i s t a n c e plus ou moins c o n s i d é r a b l e , 
n'est autre chose que celle q u i me t en mouve
men t la masse d u corps dans les divers genres 
de progression, mais elle a ceci de pa r t i cu l i e r : 
1° qu'el le d é r i v e à la fois des membres p o s t é 
r ieurs et des membres a n t é r i e u r s ; 2° qu 'el le 
s'applique à une double r é s i s t a n c e , le centre de 
g r a v i t é et le fardeau à t r a î n e r . 

Cette force impuls ive , de beaucoup s u p é 
r ieure à celle q u i met en mouvemen t la masse 
du corps dans la progression s imple , d é r i v e 
d'une source un ique et d ' u n m é c a n i s m e u n i 
f o r m e . Quelle que soit son i n t e n s i t é , elle n'est 
p rodu i t e que par u n seul m e m b r e à la fo is , car 
les deux ne se t rouvent ensemble à l ' appu i que 
dans le pas d 'une e x t r ê m e lenteur et à l ' instant 
o ù l ' a l lure s'engage. E l l e est é v i d e m m e n t déve
loppée suivant une l igne q u i s ' é t e n d du pied au 
rachis , en passant par les ar t icula t ions c o x o - f é -
morale et i l i o - s a c r é e , l igne ob l ique de bas en 
hau t et d ' a r r i è r e en avant, f o r m a n t avec la t ige 
v e r t é b r a l e u n angle d'autant plus obtus que les 
membres sont plus p r è s de la l i m i t e que leur 
d é t e n t e est susceptible d 'a t te indre . E l l e se trans
met de la part ie p o s t é r i e u r e à la part ie a n t é 
r ieure du t r o n c , c ' e s t - à - d i r e de la oroupe aux 
r é g i o n s correspondant au centre de g r a v i t é et à 
la r é s i s t a n c e que le co l l ie r appl ique en avant des 
é p a u l e s , par le rachis , su ivant la d i r e c t i o n DB 
{fig. 485) q u i est p r é c i s é m e n t la d i r ec t ion g é n é 
rale de la r é g i o n dorso- lombai re . 

Dans le cheval a t t e l é , le co l l i e r q u i ceint la 
base de l ' encolure s 'appuie en avant des é p a u 
les, et n o t a m m e n t sur chaque angle scapulo-
h u m é r a l . Par l ' i n t e r m é d i a i r e des t rai ts qu i , 
par tan t d u fardeau à t r a î n e r , v iennent se fixer 
au t iers i n f é r i e u r d u harnais , la r é s i s t a n c e à 
mouvo i r n'est p lus en a r r i è r e de l ' a n i m a l , elle 
est en avant de l u i et a p p l i q u é e cont re ses é p a u 
les, de tel le sorte que l ' e f f o r t d e s t i n é à e n t r a î n e r 
le fa rdeau devient u n e f f o r t de propulsion, et 
n o n u n e f fo r t de traction, et que, par con
s é q u e n t , tou te la puissance d u q u a d r u p è d e 
est e m p l o y é e à pousser au l i e u de l ' ê t r e à 
tirer. 

Suivant les q u a l i t é s de l eu r race, les chevaux 
sont t r è s - d i v e r s e m e n t e m p l o y é s . Les plus petits 
chevaux, tels que ceux des Shet lands, d'Ouessant, 
de Corse, etc. , on t chacun l e u r e m p l o i , comme 
les plus gros chevaux, dits Boulonais , Alsaciens 
ou Flamands, que l ' o n c o n n a î t aussi sous la dé 
n o m i n a t i o n de Chevaux de brasseurs; enf in les 
chevaux é t r a n g e r s m o n t r e n t encore des aptitudes 
s p é c i a l e s , comme nous le voyons par ceux du 
n o r d de l 'Europe , de l ' A f r i q u e , en part iculier 
d u Maroc , de l 'Arab ie et de l 'As ie , soit en 
Tar ta r ie , o u en Chine, ainsi que par ceux des 
deux A m é r i q u e s . 

L e cheval est e m p l o y é p o u r cu l t ive r les champs 
et p o u r en t ranspor ter les p rodu i t s dans les mar
c h é s ; la char rue , chaque genre de charrois, 
chaque service de la f e rme , etc. , compor ten t des 
d i f f é r e n c e s assez notables. 

I l est indispensable p o u r t r a î n e r les diligences, 
pour les postes, le rou lage , le halage sur les r i 
v i è r e s o u les canaux, les m a n è g e s dans les usines 
diverses, et jusque dans les souterrains : les 
mines en emplo ien t des q u a n t i t é s c o n s i d é r a 
bles. 

Les petites voi tures et les o m n i b u s de nos 
grandes vi l les , les messageries, les voitures de 
luxe et les attelages é l é g a n t s , les m a n è g e s d ' é -
q u i t a t i o n , les promenades, les voyages à cheval 
dans les pays q u i m a n q u e n t encore de routes 
carrossables, demandent à chaque cheval des 
q u a l i t é s propres. 

L a cavalerie, l ' a r t i l l e r i e , le g é n i e , le t r a i n des 
é q u i p a g e s mi l i t a i res , des ambulances , t o u t le 
m a t é r i e l de guerre , se servent d u cheval : les 
chevaux des d i f f é r e n t e s armes sont d i f f é r e n t s . Le 
service de l ' a r t i l l e r i e exige aussi une race par t i 
c u l i è r e de chevaux. 

Chacun de ces services divers et v a r i é s exi*e 
d u cheval des q u a l i t é s s p é c i a l e s , sans lesquelles 
i l a t te int i n c o m p l è t e m e n t le b u t p r o p o s é . A i n s i . 
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t a n t ô t on veut q u ' i l soit beau, é l é g a n t , cheval de 
parade; d'autres fois on l u i demande une 
grande force muscula i re , beaucoup de r é s i s t a n c e 
aux fatigues, une bonne vue, de bons pieds, de 
bons membres ; on exige q u ' i l soit t ou jou r s rus
t ique , sobre, docile, o b é i s s a n t au commande
ment de ce lu i q u i le monte ou le condui t . On 
veut enfin que ce pauvre an imal r é p o n d e à tous 
les besoins des services pour lesquels i l est 
é l e v é ; or, pour y satisfaire, i l l u i f a u t des condi 
t ions va r i ée s de conformat ion , de t e m p é r a m e n t , 
de vo lume, de tai l le et de force muscula i re , q u i 
expl iquent toutes les d i f f i cu l t é s qu 'on é p r o u v e 
pour le perfectionner de m a n i è r e à le rendre 
apte aux services va r i é s q u ' i l nous r end . 

Le cheval de selle do i t avoir les é p a u l e s 
plates, mobiles et peu c h a r g é e s ; le cheval de 
t r a i t au contraire doi t les avoir grosses, rondes 
et charnues. I l faut que le cheval ai t les jambes 
d'une longueur p r o p o r t i o n n é e à sa ta i l le : lors
que celles de devant sont t rop longues, i l n'est 
pas a s s u r é sur ses p ieds ; si elles sont t r op 
courtes, i l est pesant à la m a i n . 

Les chevaux servent aux charrois de tou t genre, 
tant pour les marchandises que pour les person
nes; i ls fournissent l eu r force à l ' indus t r ie comme 
à l ' agr icul ture , et i ls s 'harmonisent, g r â c e à la 
magnificence de leurs al lures, avec le luxe des 
cours et des grandes maisons, en m ê m e temps 
que leur r u s t i c i t é l eu r permet de r é p o n d r e 
à toutes les exigences d u d u r laboureur . 

U n p rodu i t do i t donc var ier comme les fac 
teurs q u i l 'engendrent . L ' ag r i cu l tu re pastorale a 
c r é é des types dis t incts , por tan t l ' emprein te des 
diverses l oca l i t é s o ù ils avaient pr is naissance. 
Mais ces types s'effacent peu à peu. L ' u n i f o r m i t é 
de n o u r r i t u r e , les migrat ions d 'une loca l i t é à une 
autre, la vitesse r e m p l a ç a n t la fo rce , etc. , i m p r i 
ment à toutes les races u n air de ressemblance 
q u i i r a i t j u s q u ' à l ' i d e n t i t é , si toutes les c r é a t u r e s , 
sans m ê m e en excepter l ' h o m m e , ne por ta ient 
sur elles l ' empreinte i n e f f a ç a b l e d u c l i m a t et d u 
sol qu i on t é t é comme le moule des parents dont 
elles descendent. Si donc la c iv i l i sa t ion cont inue 
cette voie progressive, i l pour ra i t b ien se fa i re 
que le cheval d e v î n t presque exclusivement une 
machine agricole ou u n an ima l de boucher ie . 
Bien que le r ô l e p r i n c i p a l des chevaux soit de 
nous aider, en met tan t à not re disposi t ion leur 
force et leur vitesse, i ls nous fournissent encore 
plusieurs produi ts ut i les : nous ci terons le l a i t 
des j u m e n t s q u i sert pour la f ab r i ca t ion d u k o u 
miss , et l 'excel lent engrais que donne leur 
f u m i e r . 

I n d é p e n d a m m e n t des services si grands et si 
nombreux que le cheval r end à l ' h o m m e pen
dant sa v ie , i l l u i f o u r n i t en ou t re , a p r è s sa m o r t , 
diverses substances ut i les . 

V o i c i , d ' a p r è s P a r e n t - D u c h â t e l e t (1), le d é 
t a i l de la valeur d 'un cheval abat tu dans u n 
atelier d ' é q u a r r i s s a g e des environs de Paris . 
L ' indus t r i e sait tout ennobl i r et donner d u p r i x 
aux choses q u i semblaient le moins susceptibles 
d'en a c q u é r i r . 

Les cr ins , t an t courts que longs, p è s e n t 
100 grammes sur u n cheval moyen , et 220 sur 
u n cheval en bon é t a t . Le p r i x de ce c r i n est de 
10 à 30 centimes. 

L a peau p è s e de 24 à 34 k i log rammes , et vaut 
de 13 à 18 francs . 

Le sang p è s e de 18 à 21 k i logrammes , et peut 
ê t r e e s t i m é , quand i l est c u i t et en poudre , à la 
somme de 2 f r . 70 à 3 f r . 30. 

L a viande p è s e de 166 à 203 k i log rammes , et 
peut ê t r e e s t i m é e , quand elle est a p p r o p r i é e aux 
engrais ou à la n o u r r i t u r e des an imaux , à la 
somme de 35 à 45 francs . 

Les v i s c è r e s , boyaux, etc. , peuvent va lo i r de 
1 f r . 60 à 1 f r . 80. * 

Les tendons, d e s t i n é s à la confec t ion de la 
colle-forte, p è s e n t o rd ina i r emen t 2 k i log rammes , 
et se vendent, a p r è s l eu r dessiccation, 1 f r . 20. 

L a q u a n t i t é de graisse var ie , suivant l ' é t a t 
d u cheval , entre 4 et 30 k i log rammes , ce q u i , 
à 1 f r . 20 le k i l o g r a m m e , r e p r é s e n t e une somme 
de 4 f r . 80 à 26 francs. 

Les fers et les clous ont une valeur de 22 à 
90 cent . 

Les cornes et sabots, r é d u i t s en poudre par la 
r â p e et vendus dans le commerce , donnent par 
cheval une valeur de 1 f r . 50 à 2 f rancs . 

E n f i n , les os d é c h a r n é s , pesant de 46 à 48 k i l o -
. grammes, peuvent ê t r e vendus, pour la confec

t i o n d u no i r a n i m a l , de 2 f r . 30 à 2 f r . 40. 
L a peau t r a n s f o r m é e en cu i r pour fa i re des 

chaussures, la graisse, le sang ( f ab r i ca t ion d u 
b leu de Prusse raf f inage, etc .) , les os (b imbe lo
ter ie , engrais, f a b r i c a t i o n d u no i r a n i m a l , c l a r i 
fication des sirops, etc .) , les tendons (colle for te ) , 
les intest ins (baudruche) , les sabots ( tablet terie) , 
les cr ins (bourre l ie r , tapissier), pour r embour 
rer des meubles, fa i re des cordes, des tamis , 
fournissent à l ' indus t r ie et au commerce des 
m a t i è r e s p r e m i è r e s ou des produi ts v a r i é s . 

A i n s i u n cheval qu 'une maladie quelconque 

(1) Parent-Duchâtelet, Des chantiers d'équar, issage de la 
ville de Paris, (Annales d'hygiène publique, l r e sér ie r 

t . VII I , p . 5 et suiv., 1832). 
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vient de fa i re p é r i r , ou que son possesseur, pour 
une cause ou l ' a u t r e , se vo i t r é d u i t à fa i re 
abattre, peut encore r appor t e r , comme on le 
vo i t en add i t ionnan t tous les ch i f f res que nous 
venons d ' é c r i r e , à celui q u i s'occupe avec i n t e l 
l igence de cette indus t r ie , de 62 à H O francs , 
ou m ê m e 64 à 114 f r . , selon M . Payen. Malheu
reusement, par d é f a u t de l u m i è r e s , les cu l t i va 
teurs abandonnent leurs chevaux mor ts pour u n 
v i l p r i x ; u n cheval m o r t dans u n b o n é t a t ne se 
vend g u è r e que 25 f rancs , et ce lu i q u i est en 
mauvais é t a t n'est pas p a y é plus de 10 francs. 
Lorsque l ' on songe au nombre c o n s i d é r a b l e des 
chevaux actuel lement r é p a n d u s sur no t re t e r r i 
to i re , et dont les d é p o u i l l e s , dans la p lupa r t de 
nos provinces, demeurent inut i les , fau te d ' em
plo i ou d ' indust r ie , on r e c o n n a î t q u ' i l doi t se 
faire une perte é n o r m e par ce d é f a u t de soin. 

Mais ce n'est pas seulement sous le rappor t de 
l ' é c o n o m i e , c'est encore sous ce lu i de l ' h y g i è n e 
et d'une bonne police que l a quest ion m é r i t e 
d ' ê t r e c o n s i d é r é e . Quoi de plus h ideux et de plus 
d é g o û t a n t que ce spectacle, si f r é q u e n t dans nos 
campagnes, d'une charogne é t e n d u e dans u n 
fossé et l iv rée sans aucune a t ten t ion à la p u t r é 
fac t ion , aux attaques des vers et des oiseaux vo-
races et à la dent des loups ! Si les an imaux 
n 'ont pas d r o i t à la s é p u l t u r e , i l est de notre d i 
g n i t é de ne pas fa i re de leurs cadavres u n spec
tacle nuis ible et repoussant pour tou t le monde , 
et de notre i n t é r ê t de ne pas repousser le der
nier service que leurs membres , a p r è s l eur m o r t , 
peuvent encore nous rendre. I l n'est p e u t - ê t r e 
pas moins u t i l e d ' é t a b l i r dans le voisinage de nos 
vil les des ateliers d ' é q u a r r i s s a g e bien entendus 
et d i s p o s é s suivant tous les pr incipes de la 
science indus t r i e l l e , que d'y é l eve r des abattoirs 
d e s t i n é s à nous cacher la vue des ignobles tue
ries que l ' on rencontre encore dans tan t de 
vi l les . 

L a viande des chevaux f o r m e chez u n grand 
nombre de peuplades asiatiques une ressource a l i 
menta i re de p remier o rd re , et d é j à , dans p l u 
sieurs c o n t r é e s de l 'Europe , on a c o m m e n c é à 
l 'u t i l i ser de la m ê m e m a n i è r e . « L'usage de la 
viande de cheval , d i t O r é (4), touche à l ' u n des 
p r o b l è m e s les plus impor tan t s de not re é p o 
que, l ' a l imen ta t ion des classes pauvres. Cette 
quest ion, g r â c e aux efforts d 'un assez grand 
nombre d ' e x p é r i m e n t a t e u r s , d 'Isidore Geoffroy-
Saint-Hi la i re sur tout , a f a i t u n pas immense . I l 
est d è s lors n é c e s s a i r e de fixer les i d é e s à cet 

(1) Oré, Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirur
gie pratiques. Paris, 1864, 1. 1, p. 707, art. ALIMENT. 

é g a r d et de renverser des p r é j u g é s r id icu les . 
J ' insisterai donc sur les essais q u i on t é t é t e n t é s , 
et pou r cela, j ' e m p r u n t e r a i à Cami l l e De l -
vail le (1) des d é t a i l s q u ' i l a l u i - m ê m e p u i s é s 
dans les l e ç o n s d ' Is idore Geof f roy -Sa in t -Hi l a i r e . 

« U n f a i t incontestable et dou loureux , c'est 
q u ' i l y a des m i l l i o n s de F r a n ç a i s q u i mangent à 
peine de la v iande. L e Play a é t a b l i que : 

« 1° Les vignerons de l ' A r m a g n a c o n t une a l i 
men ta t i on suffisante : i ls f o n t par j o u r quatre 
repas, dont deux avec de la v iande . 

« 2° Ceux d u Morvan ne mangent de la viande 
qu 'une fois par an, le j o u r de la f ê t e commu
nale ; ils se nourr issent o rd ina i r emen t de pain et 
de pommes de terre a s s a i s o n n é e s de l a i t ou de 

graisse. 
« 3° Les paysans d u Maine mangent de la 

viande deux fois par an : le j o u r de la f ê t e com
munale et le m a r d i gras. 

« 4° Ceux d e l a Bre tagne, q u i sont les plus 
malheureux de tous , se par tagent en ceux qui 
ne mangen t j ama i s de v iande , et ceux qu i en 
mangent aux grands pardons, c ' e s t - à - d i r e cinq 
à six fois dans l ' a n n é e . 

« 5° Les mineur s des montagnes d'Auvergne 
ne mangent de la v iande que six fo i s par an. 

« 6° Les tisserands de la Sarthe ne mangent de 
la viande que les j ou r s de f ê t e . 

« 7° Les m a î t r e s nourr isseurs de la banlieue de 
Paris o n t une a l imen ta t i on s implement suffi
sante. 

« 8° Les cordonniers de la v i l l e mangent de la 
viande une o u deux fois par semaine. 

« Le Play , dans une le t t re a d r e s s é e à Geoffroy-
Sa in t -H i l a i r e , a a insi r é s u m é tous ces faits : 
« Pour la grande c a t é g o r i e des ouvriers f ran
ç a i s , les jou rna l i e r s agr icu l teurs , la q u a n t i t é de 
viande c o n s o m m é e est à peu p r è s n u l l e . » 

« Or, à c ô t é de ce f a i t , d o n t l 'observation et 
l ' e x p é r i e n c e j o u r n a l i è r e d é m o n t r e n t la vé r i t é , 
q u ' i l y a des m i l l i o n s de F r a n ç a i s q u i ne mangent 
pas assez de v iande, v ien t se placer cet autre fai t 
d é p l o r a b l e , q u ' i l y a tous les mois des mi l l ions 
de k i log rammes de viande q u i ne sont pas em
p l o y é s c o m m e n o u r r i t u r e , et q u i pourra ien t 
l ' ê t r e . 

« Si la viande de cheval est insa lubre o u ex
cessivement repoussante, i l f audra sub i r l 'é ta t 
actuel ; mais , s ' i l en est au t r emen t , ne sera-t-on 
pas en d r o i t de d i r e aux classes pauvres : Ne 
mourez pas de f a i m en p r é s e n c e d ' a l iments que 
vous laissez pe rd re . 

(i) Del vaille, Études sur Vhistoire naturelle. Paris 1862 
p. 101. ' * 
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« I l fau t donc d é m o n t r e r que la viande de che
val n'est n i insalubre n i repoussante. 

« 1° Elle n est pas insalubre. — Des faits n o m 
breux et authentiques le d é m o n t r e n t . » 

Hippocrate (4) range la viande de cheval p a r m i 
les viandes l é g è r e s . 

A Tarente, d i t Ber thol le t , on vend pub l ique
ment la viande de cheval, et le peuple en f a i t 
usage avec p la i s i r ; i l ne d é d a i g n e m ê m e pas 
celle des individus morts de maladies. 

A l ' é p o q u e de la R é v o l u t i o n , d i t Parent-Du
c h â t e l e t , Paris ne f u t n o u r r i en grande par t ie , 
pendant l'espace de trois mois, qu'avec de la 
viande de cheval, sans que personne s'en soit 
a p e r ç u , et sans q u ' i l en soit r é s u l t é le moindre 
i n c o n v é n i e n t . 

Lar rey parle des bons effets q u ' i l a obtenus 
par l ' emplo i de la viande de cheval et de l ' i n 
fluence salutaire qu'a e x e r c é e sur les malades 
le b o u i l l o n q u i en provenai t . Duran t les campa
gnes de Russie, de Catalogne et des Alpes m a r i 
t imes , i l en donna aux b l e s sé s , et elle contr ibua 
à leur g u é r i s o n . Duran t le s i ège d 'Alexandr ie , 
e n É g y p t e , non-seulement la chai r de cheval 
servit aux d é f e n s e u r s de la v i l l e , mais elle fit 
d i s p a r a î t r e une é p i d é m i e scorbut ique dont ils 
souffraient . A p r è s la batai l le d 'Ey lau , La r rey en 
servit à ses malades en soupe et en b œ u f à la 
m o d e ; comme les assaisonnements ne man
quaient pas, les soldats d i s t i n g u è r e n t à peine 
cette viande de celle à laquelle i ls é t a i e n t h a b i 
t u é s . Une autre fo i s , se t rouvan t dans l ' î le L o -
bau avec six m i l l e b l e s s é s et p r ivé de toute res
source, i l eut encore recours au m ê m e moven. 
Les plastrons des cuirasses des cavaliers d é m o n 
t é s r e m p l a c è r e n t les marmi tes absentes ; faute de 
sel ou de poivre , on accommoda la viande avec 
de la poudre à canon et on fit une soupe que 
M a s s é n a , entre autres, d é c l a r a excellente. Si la 
chair de cheval a p a r u dure à certaines person
nes, c'est qu'elles en ont f a i t usage dans les plus 
mauvaises condi t ions ; not re mei l leure viande de 
boucherie n'est pas mangeable, lorsque l ' an ima l 
q u i l 'a fou rn ie est m o r t r é c e m m e n t . Le baron 
Lar rey a f f i r m e m ê m e que le fo ie de cheval est 
p r é f é r a b l e à ce lu i des b ê t e s à cornes. Nous sa
vons tous, d 'a i l leurs , que la viande de cheval f u t 
u n mets t r è s - r e c h e r c h é du ran t la re t ra i te de 
Russie. 

P a r e n t - D u c h â t e l e t l a recommande comme pou
vant ê t r e t r è s - u t i l e aux classes pauvres. 

« 2 ° Elle nest pas répugnante. — Certaines 

( 0 Hippocrate, Œuvres complètes, trad. E. Littré, Du 
régime, l iv . 1. Paris, 1849, t . V I , p. 547. 

peuplades, telles que les Tartares et les T o n -
gouses, mangent les chevaux qu'elles tuen t , d 'a
p r è s Pallas. 

« Gmel in d i t que les peuples de ce pays m a n 
gent les chevaux et les p r é f è r e n t aux vaches. 
I l en est de m ê m e des Chinois . Le Play raconte 
que lorsque les Baskirs r e ç o i v e n t u n é t r a n g e r , 
ils c o n s i d è r e n t comme u n r a f f inemen t d 'hospi ta
l i té et comme u n grand r é g a l , de l u i o f f r i r u n 
mets dans lequel i l entre de la viande de cheval 
et une p â t é e de r i z . Selon H é r o d o t e , chez les 
peuples*de l 'Asie cette viande é t a i t t r è s - e s t i m é e . » 

L a viande de cheval f o r m a i t la n o u r r i t u r e p r i n 
cipale des premiers peuples du N o r d , et ce f u t 
leur conversion au chr is t ianisme q u i les fit r e 
noncer à l'usage de cet a l imen t . 

Keyssler (4) expl ique à sa f a ç o n le m o t i f de la 
r é p u g n a n c e qu ' insp i re la viande de cheval . « Les 
anciens Celtes, d i t - i l , sacrif iaient à leurs d ieux 
des chevaux qu ' i l s mangeaient dans le repas q u i 
suivait le sacrif ice; l ' h o r r e u r qu ' on ressentit p o u r 
ces actes d ' i d o l â t r i e se r é p a n d i t jusque sur la 
chair de la v i c t i m e . E t ce f u t sans doute à cause 
de cela que le c l e r g é ca thol ique m i t t an t de 
zè le à proscr i re ce mets et à le fa i re c o n s i d é r e r 
comme i m m o n d e . L e pape G r é g o i r e I I I , en é c r i 
vant à saint Bon i face, é v ê q u e de Germanie , l u i 
disait d 'abol i r cette cou tume et d ' imposer de s é 
vè re s p é n i t e n c e s à ceux q u i mangeaient d u che
va l , parce que l eu r ac t ion é t a i t e x é c r a b l e . 

« I l nous semble plus raisonnable d ' a t t r ibuer la 
r é p u g n a n c e en question à l ' a f fec t ion que l ' h o m m e 
ressent pour l ' a n i m a l q u i souvent devient le 
compagnon de ses fat igues et de ses dangers. 

« A tous ces fai ts v iennent s 'ajouter des e x p é 
riences r é c e n t e s , i n s t i t u é e s dans le b u t d ' a p p r é 
cier d 'une m a n i è r e plus exacte et plus pra t ique 
les q u a l i t é s de cette cha i r . 

« Renau l t , d i rec teur de l ' É c o l e v é t é r i n a i r e 
d ' A l f o r t , donna au mois d ' a o û t 4855 u n repas 
dans leque l on servi t de la viande de cheval et 
de la viande de b œ u f a r r a n g é e s de deux m a 
n i è r e s . L ' u n des convives, A m é d é e L a t o u r , r en 
d i t compte de ce d î n e r . Nous l u i empruntons 
les passages suivants : 

« Bouillon de cheval. — Surprise g é n é r a l e ! 
C'est pa r fa i t , c'est excel lent , c'est n o u r r i , c'est 
c o r s é , c'est a romat ique , c'est r i che de g o û t , 
c'est le classique et admirab le c o n s o m m é don t 
l a t r a d i t i o n , malheureusement , se perd de j o u r 
en j o u r dans les m é n a g e s parisiens. 

« Bouillon de bœuf. — C'est b o n , mais , compa

t i ) Keyssler, Antiquitates selectœ, septentrionales «f 
celticœ, Hauoverœ, 1720. 
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ra t ivement , c'est i n f é r i e u r , moins a c c e n t u é de 
g o û t , moins p a r f u m é , moins r é s i s t a n t de sapi

d i t é . 
a Bouilli de cheval. — C'est le g o û t d u b œ u f 

b o u i l l i , mais pas de p r e m i è r e c a t é g o r i e ; j ' a i 
m a n g é de me i l l eu r b œ u f , mais j ' e n ai m a n g é 
aussi de beaucoup plus m é d i o c r e ; somme tou te , 
c'est t r è s - m a n g e a b l e . 

« Rôti de cheval. — C'est le filet de la b ê t e q u i 
a é t é l é g è r e m e n t m a r i n é et r i chement p i q u é . 
Explos ion de satisfaction ! R ien de plus sain, de 
plus d é l i c a t et de plus tendre. L e filet de che
v r e u i l , dont i l rappelle l ' a r ô m e , ne l u i est pas 
s u p é r i e u r . 

« E n r é s u m é , la' viande d 'un v ieux cheval de 
vingt- t rois ans a d o n n é : u n b o u i l l o n s u p é r i e u r ; 
u n b o u i l l i bon et a g r é a b l e ; u n r ô t i exquis. 

« Lavocat , de Tou louse , a r é p é t é l ' e x p é 
rience de Renaul t , d ' A l f o r t , avec les m ê m e s 
r é s u l t a t s . 

« Isidore Geoff roy-Sain t -Hi la i re donna aussi 
u n d é j e u n e r dans lequel on servit d u cheval . 
L ' u n des i n v i t é s , u n m é d e c i n , i n t e r r o g é sur la 
q u a l i t é de la viande q u ' i l mangeait , c r u t q u ' i l 
s'agissait d ' un an ima l nouveau et r é p o n d i t : « Je 
« pense q u ' i l sera u t i l e d 'accl imater ce m a m m i -
(( f è r e . » 

« A p r è s les dé t a i l s dans lesquels j e viens d'en
t re r , i l est incontestable que la viande de cheval, 
l o i n d ' ê t r e insalubre et repoussante, o f f re des 
q u a l i t é s q u i sont de nature à la fa i re accepter 
comme u n a l imen t u t i l e . 

« É v a l u o n s main tenant les ressources que pour
r a i t nous f o u r n i r l ' i n t r o d u c t i o n de la viande de 
cheval dans notre a l imen ta t ion ; c'est là une 
quest ion de la p lus haute impor tance . 

« Nous avons en France , d ' a p r è s plusieurs sta
tistiques, t ro is m i l l i o n s de chevaux, auxquels i l 
f au t a jouter quatre cent m i l l e mule ts ; en ad
met tan t q u ' i l en meure chaque a n n é e le q u i n 
z i è m e , nous arr ivons au c h i f f r e de 226,000 che
vaux, q u i donneront 50,774,000 k i l . de viande, 
ce q u i f a i t 1,529 k i l . par j o u r . Or, d ' a p r è s Payen, 
l a race bovine nous en f o u r n i t 302,000 k i l . ; i l en 
r é s u l t e que la q u a n t i t é de viande r e t i r é e d u che
va l est le s i x i è m e de celle que p r o d u i t le bœuf . 
Sur ce nombre i l y a à d é d u i r e les chevaux non 
mangeables, ce q u i f a i t env i ron le quar t . 

« Tels sont les r é s u l t a t s auxquels on arr ive 
pour la France . V o i c i ceux de Paris. Sous 
Lou i s X V I , par ordre de N è c k e r , on ar r iva à sa
vo i r que l ' o n abattai t par an 9,125 chevaux, pro
duisant 2,044,027 k i l . de viande. Sous l ' E m p i r e 
et l a Restaurat ion, Huzard a v u q u ' i l m o u r a i t 

12,775 chevaux, dont la chai r pouvai t ê t r e éva
l u é e à 2,861,000 k i l . 

« Supposons q u ' a u j o u r d ' h u i i l meure annuel
lement 15,000 chevaux, cela f a i t 3,360,000 k i l . 
de viande pour Paris . Que devient cette viande? 
et si elle n'est pas u t i l i s é e , ne la vo i t -on pas pro
du i re des effets funestes ? 

« A Vienne , en 1853, u n banquet o r g a n i s é 
pour l ' a p p r é c i a t i o n de la viande de cheval f u t 
e m p ê c h é par une é m e u t e popula i re . E h b ien ! 
en 1854, u n an a p r è s , 32,000 l ivres de cet 
a l iment f u r e n t vendues en quinze j o u r s . On 
compte dans cette v i l l e d ix m i l l e personnes qu i 
en mangent , et on la vend à 15 et 20 centimes 

la l i v r e . 
« 3,800 chevaux ont é t é abattus pendant l 'an

n é e 1868, a f i n de satisfaire le g o û t d é l i c a t des 
bippophages be r l ino i s . 

« On objectera p e u t - ê t r e que les chevaux sont 
atteints de maladies contagieuses, te l le que le 
f a r c i n et la morve , et que d è s lors i l p o u r r a i t ê t re 
dangereux d 'u t i l i ser p o u r l ' a l imen ta t i on la viande 
qu ' i l s fournissent . 

« Cette ob jec t ion est plus s é r i e u s e en appa
rence qu 'en r é a l i t é . L a r é p o n s e que nous ferons 
sera appl icable , non-seulement à l a viande de 
cheval , mais à celle des an imaux malades. Des 
fai ts nombreux , d i t F l e u r y , attestent que des 
hommes on t m a n g é , sans en é p r o u v e r aucun ac
c ident , de la chair p rovenant d ' an imaux morts 
de la pustule ma l igne , d u t y p h u s , de la rage. 
Pendant la r é v o l u t i o n de 1789, des indigents de 
Sa in t -Germain et d ' A l f o r t m a n g è r e n t sept à h u i t 
cents chevaux morveux et f a r c i n e u x , sans ê t r e le 
moins d u m o n d e i n c o m m o d é s . E n 1814, 1815, 
1816, tous les an imaux mor t s d u typhus conta
gieux f u r e n t c o n s o m m é s sans que le moindre 
accident a i t é t é s i g n a l é . Depuis u n t emps i m 
m é m o r i a l o n consomme dans Paris les vaches 
a t t a q u é e s de phth is ie p u l m o n a i r e . 

« I l p a r a î t constant , d ' a p r è s H u z a r d , que les 
viandes provenant d 'an imaux malades, lors
qu'elles ont é t é d é n a t u r é e s par l a cuisson, ne 
peuvent ê t r e r e g a r d é e s que c o m m e viande de m é 
diocre q u a l i t é , et n o n c o m m e u n a l i m e n t dan
gereux. 

« 11 r é s u l t e d 'une longue s é r i e de recherches 
entreprises par Renaul t : 1° q u ' i l n 'existe aucune 
raison sanitaire de p r o h i b e r l ' a l i m e n t a t i o n des 
porcs et des poules nou r r i s avec les d é b r i s des clos 
d ' é q u a r r i s s a g e , quels qu ' i l s so ient ; 2° q u ' i l n 'y a 
aucun danger p o u r l ' h o m m e à manger la cha i r 
cui te o u le l a i t b o u i l l i , p rovenant de b œ u f s , va
ches, porcs, moutons , poules, a f f e c t é s de m a l a -
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dies contagieuses, quel le que soit la r é p u g n a n c e 
b ien nature l le que puissent ihspi rer ces p r o 
duits . 

« A A l f o r t , et dans u n grand nombre de por 
cheries, les porcs sont nour r i s avec de la viande 
provenant de chevaux mor ts de toutes e s p è c e s 
de maladies, et sous l ' inf luence de cette n o u r r i 
ture i l s engraissent rapidement et fournissent 
une viande excellente et par fa i tement saine à 
l ' a l imenta t ion de l ' homme . 

« Qu'y a-t-il donc à fa i re pour r é p a n d r e p a r m i 
nous l'usage de la viande de cheval, en atten
dant que les a u t o r i t é s des villes et des d é p a r t e 
ments croient pouvoir prendre des mesures à 
ce sujet? I l fau t que chacun fasse tous ses efforts 
pour propager les not ions p u i s é e s dans les don
n é e s de l ' e x p é r i e n c e et pour é c l a i r e r ceux qu i 
ne sont pas convaincus. 

« E n r é s u m é , le peuple ne manque pas de 
viande; q u ' i l ne laisse pas perdre des m i l l i o n s de 
k i logrammes q u ' i l peut u t i l i se r p o u r sa n o u r r i 
t u r e . » 

Selon l'âge, le sexe et les services, le cheval 
p rend des noms d i f f é r e n t s . 

Le cheval m â l e q u i n'a pas subi l a castration 
est d i t entier; s ' i l est e m p l o y é c o m m e reproduc
teur , i l est d i t étalon. 

I l porte le n o m de poulain ou pouliche j u s q u ' à 
la chute des pinces de l a i t ; en f in i l p rend les 
noms de haque, coursier, bidet, fument, haquenée, 
cavale, poulinière, etc. 

On a d iv isé les races de chevaux en deux 
grandes c a t é g o r i e s : 1° chevaux communs, ou de 
tirage; 2° chevaux légers, ou de selle et d'attelage. 
Cette d iv is ion n'est r igoureuse que pour les types 
e x t r ê m e s ; les chevaux à deux fins, ceux de 
t irage rapide, const i tuent des races i n t e r m é 
diaires q u i appart iennent à la fois aux deux 
c a t é g o r i e s . Toutefois , le cheval commun et le 
cheval distingué r e p r é s e n t e n t chacun u n type 
d i f f é r e n t i e l et c a r a c t é r i s t i q u e . Le cheval bou lo-
nais est u n exemple d u premier , et le cheval an
glais u n m o d è l e du second. L ' u n est la mollesse 
extrême, l 'autre la vitesse prodigieuse. L a m a t i è r e 
d u cheval c o m m u n est gonflée, e x u b é r a n t e ; elle 
est condensée, r é d u i t e au n é c e s s a i r e dans le 
cheval d i s t i n g u é (os et muscles beaucoup plus 
denses), Le ressort est de f e r dans le p remie r , i l 
est d'acier dans le second, etc. 

Les formes et la ta i l le var ient selon les loca
l i t é s et les p r o g r è s de la c iv i l i s a t i on . L a poudre 
a t u é le grand cheval de ba ta i l le ; la vapeur m e 
nace de remplacer les gros chevaux de t i rage. 

Les chemins de f e r , le morce l l emen t des p r o 
p r i é t é s , les routes m u l t i p l i é e s , les prai r ies a r t i 
ficielles, la cu l tu re autrefois inconnue des tuber 
cules et des racines, t o u t cela m é t a m o r p h o s a n t 
la n o u r r i t u r e d u cheval et changeant p r o f o n d é 
men t les condi t ions d u t r ava i l , a n é c e s s i t é des 
modi f ica t ions correspondantes. L e v o l u m e et la 
f o r m e d u cheval on t é t é a p p r o p r i é s aux exigen
ces d 'une s o c i é t é progressive. Or, la race, à par t 
les aptitudes toutes vitales, n'est qu 'une m o d i f i 
cat ion constante et h é r é d i t a i r e de la f o r m e et d u 
vo lume. 

Sans accepter n i repousser cette d iv i s ion , nous 
p r é f é r o n s une classif icat ion topographique q u i 
n'est q u ' u n arrangement m é t h o d i q u e des races 
d ' a p r è s les l i eux o ù elles se t rouven t , et n o n 
d ' a p r è s les c a r a c t è r e s qu'elles p r é s e n t e n t . 

Les Arabes, les Turcs , les Persans se placent à 
la t ê t e des peuples q u i es t iment le cheval selon 
ses m é r i t e s ; puis viennent les Ang la i s et les Es
pagnols ; et en t r o i s i è m e l igne seulement les 
F r a n ç a i s , les Al lemands , les I ta l iens , les P o r t u 
gais et les Danois. 

\° Les races asiatiques. 

Les chevaux dérivant du sang oriental sont 
t r è s - n o m b r e u x . Les types les plus remarquables , 
et les plus c é l è b r e s p a r m i eux, sont ceux q u i 
fournissent les races arabes, persanes et turques. 

lo Les races arabes. 

P a r m i les chevaux d 'Orient , ceux q u i m é r i t e n t 
le p remie r r ang sont sans con t red i t les races 
arabes, q u i sont, comme nous le verrons, t r è s -
nombreuses, et qu 'on r é u n i t sous le type i d é a l d u 
cheval arabe. 

« Le l iv re de Job, d i t Paul Gervais, nous m o n 
t re que les anciens Arabes s 'occupaient d u che
va l , mais on ne do i t pas en conclure que tou te 
la grande p r e s q u ' î l e asiat ique, à laquelle nous 
donnons a u j o u r d ' h u i le n o m d 'Arab ie , a i t p o s s é d é 
na ture l lement cette u t i l e e s p è c e . S t rabon d i t que, 
de son temps, elle n 'exis ta i t pas dans l ' A r a b i e d u 
sud, comprenant une grande par t ie de l 'Arab ie 
Heureuse, et quo ique les c o n q u ê t e s des Arabes 
modernes aient é t é rendues plus faciles par les 
excellents coursiers don t l eur cavalerie s 'enr i 
c h i t successivement, i ls n 'avaient d 'abord qu ' un 
pe t i t nombre de chevaux. L 'h i s to i r e r a p p o r t é 
que le P r o p h è t e n ' en avait que deux dans son 
a r m é e l o r s q u ' i l marcha sur la Mecque p o u r t i r e r 
vengeance de ses ennemis, et sur la liste d u 
b u t i n don t i l s'empara o n vo i t figurer des cha-
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mcaux, des m o u t o n s , de l 'argent, des hommes 
captifs , mais po in t encore de chevaux. » 

A u x yeux de l 'Arabe , le cheval est l ' an ima l le 
mieux d o u é ; i l est l ' égal de l ' homme, s'il n'est 
m ô m e pas p lus p r i s é que l u i . Chez u n peuple 
qu i v i t d i spe r s é sur u n grand espace, a d o n n é 
à l ' é lève des bestiaux, et moins a t t a c h é à la g l è b e 
que nous, hommes d u N o r d , le cheval doi t ê t r e 
tenu en t r è s - g r a n d e estime. I l est n é c e s s a i r e à 
la vie de l 'Arabe ; c'est avec l u i q u ' i l peut ac
c o m p l i r ses voyages; c'est à cheval q u ' i l garde 
ses t roupeaux; c'est par son cheval q u ' i l b r i l l e 
dans les f ê t e s et dans les combats : i l v i t , i l a ime, 
i l m e u r t à cheval. L ' amour d u cheval est u n 
sent iment q u i f a i t part ie de la nature de l 'Arabe , 
du B é d o u i n ; i l le suce avec le la i t de sa m è r e . 
Ce noble an imal est le plus f idè le compagnon 
d u guerrier , le premier serviteur d u m a î t r e , le 
f avor i de la f a m i l l e . L 'Arabe l u i prodigue t o u 
jours les soins les plus m i n u t i e u x . I l c o n n a î t ses 
m œ u r s , ses besoins ; i l l u i compose des p o è m e s , 
le c é l è b r e dans ses chants, en f a i t le sujet favor i 
de tous ses entretiens. 

L a l é g e n d e cont r ibue encore à rehausser le 
cheval aux yeux de l 'Arabe . I l le regarde comme 
le don le plus p r é c i e u x que l u i ait f a i t le C r é a t e u r , 
i l c ro i t en ê t r e seul l é g i t i m e possesseur. Lors 
que le Tout-Puissant, l u i disent ses p r ê t r e s , vou
l u t c r é e r le cheval, i l d i t au vent d u sud : « De 
« t o i , j e veux t i re r u n nouvel ê t r e q u i por tera 
« m o n honneur . Condense-toi, d é p o s e ta f l u i -
« a i t é et r e v ê t s une f o r m e vis ible . Cet ê t r e devra 
« ê t r e a i m é et e s t i m é de mes esclaves. I l devra 
« ê t r e c ra in t de tous ceux q u i suivent mes com-
« mandements. » E t i l f u t obé i : i l p r i t quelque 
peu de cet é l é m e n t devenu palpable, souff la des
sus, et le cheval f u t p r o d u i t . « Va, cours dans 
« la plaine, d i t alors le C r é a t e u r à l ' an ima l , t u 
« deviendras pour l ' homme une source de r i -
« chesse et de bonheur ; la g lo i re de te dompte r 
« a joutera à l ' éc l a t des travaux q u i l u i sont r é -
« s e r v é s . Je t ' a i c r é é sans pare i l . Tous les t r é -
« sors de la ter re sont entre tes yeux. T u f o u -
« leras mes ennemis sous tes pieds, mais t u 
« porteras mes serviteurs sur t o n dos. Ce doi t 
« ê t r e le s i ège d ' o ù les p r i è r e s mon te ron t vers 
« m o i . T u dois ê t r e heureux sur toute la te r re , 
« et p l a c é au-dessus des autres c r é a t u r e s , t u dois 
« devenir l ' amour des m a î t r e s de l a t e r re . T u 
« dois voler sans ailes et vaincre sans é p é e ! » 

Mahomet a f a i t de l ' amour des chevaux u n 
p r é c e p t e de r e l i g i o n . « T u gagneras autant d ' i n -
« dulgences que t u donneras chaque j o u r de 
« grains d'orge à t o n cheval. » 

De cette croyance r é s u l t e cette o p i n i o n que 
le cheval ne peut ê t r e heureux qu 'entre les 
mains des Arabes ; de l à p rov ien t leur r é p u 
gnance à l i v r e r des chevaux à des i n f i d è l e s , et 
no tamment à des c h r é t i e n s . Abd-e l -Kade r , au 
fa î t e de sa puissance, punissai t de m o r t le m u 
su lman q u i avait vendu u n de ses chevaux à un 
c h r é t i e n . 

L 'Arabe est t e l l ement p é n é t r é des m é r i t e s de 
son cheval ; le bonheur q u ' i l a de pa rcour i r l'es
pace sur ce noble a n i m a l , est si g rand , q u ' i l a des 
mi l l i e r s de p o é s i e s et de proverbes pour expr i 
mer ce s e n t i m è n t . Deux seuls en r endron t t é 
moignage. I ls disent o rd ina i r emen t : « Le cheval 
est la plus belle c r é a t u r e a p r è s l ' h o m m e ; la plus 
noble occupat ion est de l ' é l e v e r ; le plus dé l i c i eux 
amusement de le monte r , et la me i l l eu re action 
domestique de le soigner. » « Le paradis sur 
terre est le cheval , les L ivres de l a sagesse et le 
c œ u r de la f e m m e . » L e cheval , comme on voit , 
est mis en p r e m i è r e l i gne . 

L e chant c é l è b r e de l 'Arabe O m a j a à son cour
sier prouve encore combien le cheval est en 
honneur chez les Arabes. 

« Te vo i l à , noble coursier , p r ê t à t ' é l a n c e r 
dans la c a r r i è r e , é c l a t a n t de b lancheur comme 
u n rayon de solei l . 

« Les m è c h e s q u i flottent sur t on f r o n t res
semblent à la chevelure soyeuse de la jeune 
fille, a g i t é e par le vent d 'or ient . 

« Ta c r i n i è r e est le nuage o n d u l é d u m i d i qu i 
vole dans les airs. 

« T o n dos est u n rocher que p o l i t u n ru is 
seau q u i coule doucement . 

« Ta queue est belle c o m m e la robe flottante 
de la f i a n c é e d u p r ince . 

« T e s flancs b r i l l e n t c o m m e les flancs du 
l é o p a r d q u i se glisse pour saisir sa p r o i e . 

« T o n cou est u n pa lmie r é l evé sous lequel se 
repose le voyageur f a t i g u é . 

« T o n f r o n t est u n b o u c l i e r q u ' u n habi le ar
tiste a p o l i et a r r o n d i . 

« Tes naseaux ressemblent aux antres des 
h y è n e s ; 

« Tes yeux, aux astres des deux G é m e a u x . 

« T o n pas est rapide c o m m e ce lu i d u che
vreu i l q u i se r i t des ruses d u chasseur. 

« T o n galop est u n nuage q u i por te la t e m 
p ê t e et q u i passe sur les col l ines avec u n roule
men t p r o l o n g é de tonner re . 

« T o n p o r t ressemble à l a verte sauterelle q u i 
s 'é lève d u m a r é c a g e . 

Viens , cher cours ier , les d é l i c e s d 'Omaja ! 
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bois le l a i t d u chameau, pais les herbes o d o r i f é 
rantes. 

« E t si j e meurs , meurs avec m o i ! T o n â m e 
ne descendra pas dans la te r re , elle s ' é l ève ra 
aussi en haut, et alors je parcour ra i avec t o i les 
espaces c é l e s t e s . » 

Certes, on aime les chevaux dans u n pays où 
a é t é c o m p o s é u n pare i l c h a n t , et m a l g r é ce 
q u ' i l a pe rdu n é c e s s a i r e m e n t par deux t raduc
t ions, o n y admire la p o é s i e des i d é e s , et le 
p o r t r a i t si b ien t r a c é d u coursier du d é s e r t dans 
sa sauvage b e a u t é . 

C a r a c t è r e s . — I l serait impossible de rappor
ter i c i tous les dé t a i l s m i n u t i e u x que les Arabes 
prennent en c o n s i d é r a t i o n p o u r é t a b l i r l a b o n t é 
d u c h e v a l ; nous , hommesdu N o r d , nous ne les 
saisissons po in t , et nos plus grands connaisseurs 
sont f o r c é s d'avouer, à l eu r h o n t e , qu ' i l s ne 
connaissent pas le cheval arabe. 

L e cheval arabe {fig. 186) est b ien b â t i ; i l est de 
tous les chevaux le plus beau par les fo rmes et 
pa r l ' é l é g a n c e . I l est de ta i l le moyenne (de l œ , 4 5 à 
i t o , 5 S ) , et m ê m e p l u t ô t pe t i t que g r a n d ; ses f o r -
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-mes sont t r è s - s è c h e s , quoique arrondies et a g r é a 
bles. G é n é r a l e m e n t é to f fé , i l a l a peau f ine . 

L a robe la p lus commune est le gr is , q u i de
vient blanc avec l ' âge ; le gris t r u i t é est t r è s -
e s t i m é , et a p r è s le gr is , le ba i o u l 'alezan. L a robe 
noire et le bai c la i r é c l a t a n t sont e x t r ê m e m e n t 
rares. Le p o i l est fin, soyeux, et p r é s e n t e d ' a d m i 
rables reflets d o r é s , a r g e n t é s , b r o n z é s , qu ' on ne 
t rouve que dans les chevaux d 'or ig ine or ientale , 
et q u i s imulent l ' éc la t d u sa t in . Dans les chevaux 
blancs la peau est no i re , ce q u i cont r ibue encore 
à la b e a u t é des reflets. 

Les ar t icula t ions sont larges et fortes ; elles 
servent de po in t d'attache à des muscles pu i s 
sants, q u i se dessinent sous une peau lisse par
courue en tous sens par des veines saillanles. 

Le cheval arabe do i t avoir quatre larges : le 
f r o n t , le p o i t r a i l , les bronches et les membres ; 
quatre longs: le cou, la par t ie s u p é r i e u r e des 
jambes, le ventre , et les flancs, et quatre courts; 
le sacrum, les oreil les, la fourche t te et la queue. 

Sa phys ionomie toute p a r t i c u l i è r e le f a i t a i s é 
men t r e c o n n a î t r e . Sa t ê t e (fig. 187) a dans son en-
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semble une expression remarquable de douceur et 
de fierté : elle est, pour ainsi d i re , aplatie, presque 
c a r r é e et s è c h e . L a face est d é p o u r v u e de chairs ; 
le f r o n t est large et quelquefois b o m b é ; les yeux 
sont beaux, f o n c é s , saillants, « ayant l 'expression 
de ceux d'une amante » . Des p a u p i è r e s noires 
sont une b e a u t é , u n c a r a c t è r e de race auquel 
t iennent les Arabes. Les oreilles sont t a n t ô t pe
ti tes, t a n t ô t u n peu longues, mais minces , b i en 
p l a c é e s , d r o i t e s , l é g è r e m e n t r e c o u r b é e s à la 
pointe et en m ê m e temps t r è s - m o b i l e s . L a gana
che est un peu fo r t e , le c h a n f r e i n d r o i t ou u n 
peu r e n f o n c é et presque concave, les naseaux 
« aussi larges que la gueule d u l i o n » , suscepti
bles d 'une grande di la ta t ion quand le cheval 
est a n i m é , et d o u é s d'une m o b i l i t é par suite de 
laquelle se f o r m e n t des plis q u i donnent à la 
phys ionomie une expression p a r t i c u l i è r e . La 
bouche est m é d i o c r e m e n t f endue ; la t ê t e est 
c a r r é e et b ien a t t a c h é e ; les joues sont plates, et 
la courbure que f o r m e le cou p r è s de la t ê t e 
rehausse la b e a u t é de la nuque . L 'encolure est 
assez longue pour s 'arrondir avec g r â c e , et quand 
le cheval cour t , elle f a i t saillie à sa part ie i n f é 
r ieure , et p r o d u i t ce qu 'on appelle encolure de 
cerf. La c r i n i è r e est fine, peu touf fue ; le garrot 
b ien sor t i sans ê t r e t ranchant ; le dos d ro i t et 
mince ; les vraies cô t e s sont t r è s - l o n g u e s , les 
fausses cô t e s t r è s - c o u r t e s ; le r e in est double 
et b o m b é , le sacrum l a r g e , la croupe longue 
et a r rondie . L a queue peu garnie en haut , l'est 
davantage à sa part ie i n f é r i e u r e , et descend j u s 
que p r è s d é t e r r e : elle est b ien a t t a c h é e et t r è s -
b ien p o r t é e . Les parties p o s t é r i e u r e s , le r e i n , la 
croupe, sont sur tout d 'une force remarquable . 
Les jar re ts sont u n peu r a p p r o c h é s l ' u n de l 'autre , 
con fo rma t ion p a r t i c u l i è r e aux an imaux les plus 
rapides, tels que cerf et chevreu i l . Les é p a u l e s 
sont l ibres et musculeuses ; i l en est de m ê m e de 
l 'avant-bras. L a par t ie a n t é r i e u r e d u c r â n e est 
t r è s - d é v e l o p p é e , la cervelle vo lumineuse . Les 
jambes sont s è c h e s , fines et nerveuses ; le t endon 
est b ien d é t a c h é ; le canon des jambes a n t é r i e u 
res est cou r t ; les pieds sont de f o r m e ovale, la 
corne en est t r è s - d u r e , le sabot n o i r , d 'une seule 
couleur ; les pieds de devant sont quelquefois 
u n peu t o u r n é s en dehors. Pour les Arabes le 
cheval q u i a le p o i t r a i l d 'un l i o n , la croupe d ' u n 
loup , les cuisses longues c o m m e celles de l ' au
t ruche , musculeuses c o m m e celles d u chameau, 
r é u n i t les q u a l i t é s physiques essentielles. 

L a j u m e n t doi t avoir le courage et la large t ê t e 
du sanglier; la g r â c e , l 'œi l et la bouche de la 
gazelle; la ga i e t é et la prudence de l ' a n t i l o p e ; le 

corps r a m a s s é et la r a p i d i t é de l ' au t ruche ; la 
queue cour te de la v i p è r e . 

On r e c o n n a î t encore u n cheval de race à d 'au
tres signes. I l ne mange q u ' à son r â t e l i e r . I l aime 
les arbres, les verts p â t u r a g e s , l ' ombre , les eaux 
courantes; i l henn i t à l eur aspect. I l ne bo i t pas 
avant d 'avoir a g i t é l 'eau avec ses pieds ou avec 
sa bouche. Ses l è v r e s sont t o u j o u r s f e r m é e s ; ses 
yeux et ses orei l les , t o u j o u r s a g i t é s ; i l j e t te son 
cou à droi te et à gauche, c o m m e pour par ler ou 
demander que lque chose. On c r o i t , de plus, 
q u ' i l ne s'accouple qu'avec ses semblables. 

Ces divers c a r a c t è r e s i nd iquen t , d ' a p r è s les 
Arabes, u n cheval rapide et de bonne race, r é u 
nissant à l a fois les q u a l i t é s d u l é v r i e r , du 
r a m i e r et d u chameau. Cependant i l ne pa
r a î t pas, dans le repos, ce q u ' i l est en r é a l i t é : 
c'est su r tou t dans l ' ac t ion que ses q u a l i t é s se 
d é v e l o p p e n t . 

Les Arabes estiment leurs chevaux par les 
q u a l i t é s beaucoup plus que par la b e a u t é ; aussi 
les mei l leurs chevaux sont ceux dont i ls propa
gent la race, et l ' o n t rouve chez eux d'excellents 
chevaux pur sang q u i ne sont pas beaux, tandis 
que dans la Syrie et les autres provinces qui 
avoisinent l 'Arab ie , o n t rouve des chevaux d'une 
grande b e a u t é de fo rmes , q u i ne sont que des 
m é t i s . Le f a m e u x Godolphin, é t a l o n arabe, l ' un 
de ceux q u i on t le p lus c o n t r i b u é à c r é e r la race 
anglaise actuelle , Godo lph in n ' é t a i t pas beau, et 
on en faisait si peu de cas q u ' i l t r a î n a i t à Paris 
la charre t te d ' un p o r t e u r d 'eau. C'est là q u ' i l f u t 
a c h e t é p o u r ê t r e t r a n s p o r t é en Ang le t e r r e . Vizir, 
l ' u n des me i l l eu r s é t a l o n s de l 'ancienne race 
ducale de Deux-Ponts , n ' é t a i t pas beau. Turck-
mainati, le p è r e de la race si e s t i m é e de Trake -
n e n , en Prusse, faisai t le service de b ide t de 
poste entre Damas et A l e p , l o r s q u ' i l f u t a c h e t é 
par M . K a u n i t z , pou r ê t r e t r a n s p o r t é en Europe . 

Les meil leures races on t les noms les plus 
cu r i eux , et, d 'o rd ina i re , i l f au t u n i n i t i é pour 
les expl iquer . Tous les Arabes sont f e r m e m e n t 
convaincus que , depuis des s i è c l e s , les chevaux 
se sont c o n s e r v é s pu r s ; aussi ve i l l en t - i l s avec soin 
sur l eur r e p r o d u c t i o n , p o u r é v i t e r t o u t m é l a n g e 
de sang é t r a n g e r . De l à , certains usages : ainsi 
une j u m e n t n'est j amais sai l l ie qu ' en p r é s e n c e 
de t é m o i n s ; i l en est de m ê m e lorsqu 'e l le met 
bas. Chaque p r o p r i é t a i r e d ' u n be l é t a l o n do i t le 
donner à ce lu i q u i le l u i demande p o u r sa i l l i r 
une j u m e n t de race. Les é t a l o n s de bonne race 
é t a n t t r è s - r e c h e r c h é s , les p r o p r i é t a i r e s de j u 
ments f o n t des centaines de lieues p o u r en o b -
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ten i r une sa i l l ie . E n é c h a n g e , le p r o p r i é t a i r e de 
l ' é t a l o n r e ç o i t une certaine q u a n t i t é d 'orge, u n 
m o u t o n , une out re de l a i t . Accepter de l 'ar
gent est d é s h o n o r a n t : Trafiquant de l'amour du 
cheval, te l le est l ' i n j u r e que s 'attire celui q u i le 
f a i t . Ce n'est que quand on demande à u n 
Arabe de p r ê t e r son é t a l o n de race pour sa i l l i r 
une j u m e n t de race i n f é r i e u r e , q u ' i l a le d ro i t 
de refuser la demande. Mais les Arabes sont si 
connaisseurs, que ce cas ne se p r é s e n t e à peu 
p r è s jamais . 

L a g é n é a l o g i e de chaque cheval est aussi b ien 
tenue, aussi authent ique que celle des plus fières 
fami l les de notre noblesse. On peut en r emonte r 
t r è s - r é g u l i è r e m e n t la f i l i a t i o n j u s q u ' à plus de 
quatre s i èc l e s . Les Arabes von t m ê m e j u s q u ' à 
donner deux m i l l e ans d'existence à la race noble 
qu ' i ls n o m m e n t Kohchlani. 

Pendant la d u r é e de la gestation, la j u m e n t 
est t r a i t é e avec beaucoup de soins, mais on ne 
la m é n a g e que dans les d e r n i è r e s semaines. Lors 
de la mise bas, i l f au t , comme nous l'avons d i t , 
des t é m o i n s pour constater l 'o r ig ine d u pou la in . 

Celui-ci est é levé soigneusement, et dès sa 
jeunesse, i l v i t sous la tente et f a i t , pou r ainsi 
d i r e , par t ie de la f a m i l l e . Aussi les chevaux 
arabes sont-ils de vrais an imaux domestiques, 
comme le chien ; on peut les laisser en toute 
s é c u r i t é dans la tente et dans la chambre des 
enfants. J 'a i v u m o i - m ê m e une j u m e n t j o u e r 
avec les enfants de son m a î t r e , comme l 'aura i t 
f a i t u n grand ch ien . Trois petits g a r ç o n s , dont le 
plus j eune pouvai t à peine marcher , s 'amusaient 
avec cette b ê t e in te l l igente , et la tourmenta ien t 
à q u i mieux m i e u x ; celle-ci se laissait t ou t f a i r e ; 
b ien p l u s , elle semblai t se p r ê t e r aux caprices 
des enfants . 

A la mamel le , le pou la in r e ç o i t , out re le l a i t de 
sa m è r e , d u l a i t de c h a m e l l e . - D è s que ses dents 
peuvent la t r i t u r e r , on l u i o f f r e de l 'orge concas
sée et r amol l i e ; a p r è s le sevrage, i l p a î t les 
meil leures herbes, mais l 'orge est t o u j o u r s sa 
p r inc ipa le n o u r r i t u r e . 

A d ix -hu i t mois , commence l ' é d u c a t i o n d u 
noble an ima l : elle dure j u s q u ' à ce q u ' i l soit 
c o m p l è t e m e n t adulte. U n enfant s'exerce d 'abord 
à le monter . I l condu i t le cheval à l ' abreuvoi r , 
au p â t u r a g e ; i l le net to ie , le soigne. Tous deux 
apprennent en m ê m e temps à devenir , le j eune 
g a r ç o n un cavalier, le p o u l a i n u n cheval de selle. 
Mais jamais le j eune Arabe ne cherchera à fo r ce r 
le pou la in qu ' on l u i a c o n f i é ; j amais i l ne l u i 
fera entreprendre l ' imposs ib le . L ' é d u c a t i o n com
mence dans la campagne, elle se p o u r s u i t dans 

la tente . On vei l le sur chaque m o u v e m e n t de l 'a
n i m a l , on le t r a i t e avec amour .e t tendresse, mais 
on ne supporte de sa par t n i m é c h a n c e t é , n i d é 
s o b é i s s a n c e . Ce n'est q u ' à deux ans q u ' o n me t 
au cheval la selle p o u r la p r e m i è r e fo i s , et en
core avec p r é c a u t i o n . L e mors est e n t o u r é de 
laine, souvent a r r o s é e d'eau de sel, p o u r que le 
cheval s'y habi tue plus a i s é m e n t . On l u i m e t 
d 'abord une selle aussi l é g è r e que possible. A 
t ro is ans, o n exige plus d u cheval . On l 'hab i tue 
peu à peu à fa i re usage de toutes ses forces , mais 
on ne l u i refuse r i e n , en f a i t de n o u r r i t u r e . Ce 
n'est q u ' à sept ans, qu ' on regarde le cheval 
comme c o m p l è t e m e n t é l e v é ; de l à le proverbe 
arabe : « Sept ans pour m o n p è r e , sept ans p o u r 
« m o i et sept ans pour m o n ennemi . » N u l l e par t , 
plus qu ' au d é s e r t , o n n'est convaincu de la fo rce 
de F é d u c a t i o n . « L e cavalier f o r m e son cheval , 
« c o m m e le m a r i sa f e m m e , » disent les Arabes . 

Suivant sa b e a u t é , o n donne au cheval d i f f é 
rents noms ; souvent ceux de la f e m m e que l ' on 
a ime, plus souvent encore ceux que l ' o n donne 
aux esclaves. A i n s i , o n n o m m e les j u m e n t s : 
Aarousa ( f i ancée ) , Luli (perle), Mordjaana (cora i l ) , 
Rhasahl (gazelle), JSaama (autruche) , Salima (la 
b é n i e ) , Saada, Rabace, Masaouda ( l 'heureuse) , 
Mahmouda ( l ' e s t i m é e ) , etc. L ' é t a l o n ne partage 
l 'honneur de la j u m e n t que quand i l est t r è s -
remarquable . 

C'est u n f a i t connu , que le cheval arabe n 'a r 
r ive à sa per fec t ion que là o ù i l est n é ; a ins i , 
les chevaux d u Sahara, que lque bons qu ' i l s 
soient, ne valent cependant pas ceux q u i sont 
n é s et q u i ont é t é é levés dans l 'Arab ie Heureuse. 
L o r s q u ' u n guerr ier entreprend une tentat ive 
p é r i l l e u s e , ce n'est pas à l u i , c'est à son cheval 
que la f a m i l l e souhaite d u bonheur , et si a p r è s 
le combat ce lu i -c i revient seul à la tente, la 
douleur que cause la m o r t d u guer r ie r est m o i n 
dre que la j o i e de vo i r le cheval sain et sauf. L e 
f i ls ou le plus proche parent d u d é f u n t monte le 
noble a n i m a l , et à l u i i ncombe le devoir de ven
ger son p è r e o u son parent ; l a perte d u cheval 
n'est pas e x p i é e par l 'accomplissement de la ven
geance. Si le cheval a é t é t u é dans le combat , ou 
est r e s t é entre les mains de l ' e n n e m i , quand 
l 'Arabe ren t re chez l u i , seul, à p i ed , u n mauvais 
accuei l l ' a t tend ; les cris et les plaintes ne cessent 
pas, et le deu i l se prolonge des mois entiers. 

A la v é r i t é , u n pare i l cheval est i n a p p r é c i a 
b le , aussi l 'A rabe le t r a i t e - t - i l avec u n a m o u r 
sans é g a l . D è s sa jeunesse, l ' a n i m a l ne r e ç o i t 
aucune mauvaise parole, jamais u n coup. I l est 
é l e v é avec soin et pat ience; i l a sa pa r t des joies 
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et des peines de son m a î t r e ; i l partage sa tente 
et m ê m e sa couche. I l n'a pas besoin d u fouet ; 
un s imple a t touchement de l ' é p e r o n , une parole 
de son cavalier suffisent pour le lancer . L ' h o m m e 
et l ' an imal ne f o n t plus q u ' u n , et quand l ' u n 
manque à l 'autre i l s se sentent incomple ts . Plus 
d 'une fois u n cheval a e n l e v é le cadavre de son 
m a î t r e t o m b é dans le combat , et l 'a r a m e n é dans 
la tente, comme s ' i l savait q u ' i l ne f a u t po in t 
le laisser e x p o s é aux in jures de ses ennemis. 

L a s o b r i é t é d u cheval arabe est des plus re 
marquables. I l se contente de peu , et avec la 
plus fa ible n o u r r i t u r e , i l supporte encore les plus 
grandes fat igues. Aussi ne d o i t - o n pas s ' é t o n n e r 
si des centaines de poè t e s on t c h a n t é ses louan
ges ; s ' i l est le seul sujet des conversations au
tour d u feu du campement ; s ' i l est l ' o rgue i l et le 
t r é s o r le plus p r é c i e u x de l 'Arabe . 

Une foule de faits prouvent combien i l est 
d i f f i c i l e au f i ls d u d é s e r t de se s é p a r e r de son 
cheval. La vue m ê m e de l 'o r , q u i é b l o u i t d 'or
dinaire cet h o m m e a d o n n é au pi l lage, ne peut le 
d é c i d e r à c é d e r à a u t r u i son compagnon. Plus le 
cheval est noble, plus i l est cher à la f a m i l l e q u i 
le p o s s è d e . S 'agi t - i l m ê m e d u cheval le plus or
dinaire , que son p r o p r i é t a i r e est o b l i g é de ven
dre , on sera en pourpar lers des heures e n t i è r e s , 
car son premier m a î t r e envie par avance l ' homme 
heureux q u i doi t le l u i enlever. 

Les louanges que, dans ces circonstances, l ' on 
donne au cheval sont v ra iment comiques par 
l eur e x a g é r a t i o n . « Ne dis pas que cet a n i m a l 
est m o n cheval ; dis q u ' i l est m o n f i l s ! I l cou r t 
plus vi te que le vent d'orage ; plus v i te que le 
regard q u i pa rcour t la p la ine . I l est p u r comme 

' l ' o r ; son œ i l est c la i r et p e r ç a n t ; i l a p e r ç o i t u n 
cheveu dans les t é n è b r e s . I l a t t e in t la gazelle à la 
course. I l d i t à l 'aigle : Je vais là comme t o i . 
L o r s q u ' i l entend les cris de jo i e des jeunes filles, 
i l h enn i t de plais ir ; son c œ u r bondi t au s i f f l e 
ment des balles. I l demande une a u m ô n e de la 
m a i n de la femme ; de ses sabots, i l f rappe l ' e n 
n e m i au visage. Quand i l peut c o u r i r selon 
son bon plais ir , des larmes coulent de ses yeux. 
Que le c ie l soit pu r , ou que le vent de la t e m 
p ê t e masque le soleil par des nuages de sa
ble , peu l u i i m p o r t e ; i l est u n noble cheval q u i 
d é d a i g n e les fu reurs de la t ou rmen te . I l n 'y en a 
pas u n dans ce monde q u i l u i soit éga l . I l a en 
courant l ' ag i l i t é de l ' h i ronde l l e . I l est si l é g e r , 
q u ' i l pou r ra i t danser sur la p o i t r i n e , de t o n 
amante sans la blesser. Son a l lu re est si douce, 
qu 'en pleine course, t u peux boi re sur son dos 
une tasse de c a f é sans en renverser une gout te . 

I l comprend t o u t c o m m e u n fils d ' A d a m ; i l ne 
l u i manque que la vo ix . » 

I l a r r ive assez souvent que, par obligeance, u n 
Arabe vend son cheval à u n autre Arabe , m ê m e 
quand ce lu i -c i n'est pas en é t a t de l u i payer la 
somme convenue. Dans ce cas, i l se contente de 
la m o i t i é , et l 'acheteur do i t le payer peu à p e u ; 
mais, pendant ce temps, le cheval appar t ient h 
tous d e u x ; t o u t ce q u i est conquis avec son 
aide, est p a r t a g é entre eux é g a l e m e n t . Quant aux 
é t r a n g e r s , l 'Arabe ne l eu r c è d e son cheval à aucun 
p r i x . I l poursu i t le vo leur aussi l o i n q u ' i l peut, 
jusqu 'au sein d'une t r i b u ennemie ; cependant 
l 'honneur de son cheval l ' i n q u i è t e par-dessus 
t o u t . On raconte q u ' u n Arabe , auque l on avait 
vo lé sa mei l l eu re j u m e n t , aver t i t le vo leur de la 
m a n i è r e don t i l pouvai t l a lancer en ple ine 
course; af in qu'el le ne p e r d î t pas sa g lo i re d ' ê 
t re le cheval le plus rap ide . 

Les services que r end u n b o n cheval arabe de 
race sont innombrab les . U n cavalier peut par
c o u r i r à cheval , 80 ,100 , et m ê m e 120 k i l o m è t r e s , 
par j o u r , et cela pendant c i n q , six j o u r s de suite. 
Deux jou r s de repos suffisent à l ' a n i m a l p o u r fa i re 
de nouveau le m ê m e t r a j e t . D 'o rd ina i r e , les voya
ges que f o n t les Arabes ne sont pas aussi longs ; 
mais i ls parcourent , par cont re , en u n j o u r , 
u n plus g rand espace, m ê m e avec une for te 
charge. A u d i r e des Arabes , u n b o n cheval d o i t 
por ter u n h o m m e adul te avec ses armes, le tapis 
sur lequel i l repose, les vivres p o u r eux deux, 
et u n drapeau, m ê m e si le vent est contra i re , et 
si n é c e s s i t é i l y a, i l do i t c o u r i r d ' un t r a i t pen
dant t o u t le j o u r , sans boi re n i manger . A b d 
el-Kader é c r i t au g é n é r a l Daumas (1) : 

« 1° Vous me demandez combien de jours le che
val arabe peut marcher sans se reposer et sans trop 
en souffrir. 

« Sachez q u ' u n cheval sain de tous les m e m 
bres, q u i mange de l 'orge au tan t que son esto
mac en r é c l a m e , peu t t o u t ce que son cavalier 
veut de l u i . C'est à ce sujet que les Arabes d i 
sent : 

« Allef ou annef (donne de l 'o rge et abuse). 
« Mais , sans abuser d u cheval , on peut l u i 

fa i re fa i re tous les j o u r s seize parasanges (2). 
C est la distance de Mascara à Koud ia t -Aghe l i z an 
sur 1 O u e d - M i n a ; elle a é t é m e s u r é e en drâa 
( c o u d é e s ) . U n cheval faisant ce c h e m i n tous les 
j ou r s , et q u i mange de l 'o rge autant q u ' i l en 

(l) E Daumas, les Chevaux du Sahara et les Mœurs du. 
désert. Paris, 1862, p. 276. 

(2j Mesure itinéraire chez les anciens Perses, corres
pondant à environ 5,000 mètres. 
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veut , peut con t inuer , sans fa t igue , t ro is o u 
m ê m e quatre mois sans se reposer u n seul j o u r . 

« 2° Vous me demandez quelle distance le cheval 
peut parcourir en un jour 

« Je ne puis vous le di re d 'une m a n i è r e p r é 
cise, mais cette distance do i t approcher de c i n 
quante parasanges, c o m m e de T l emcen à Mas
cara. Nous -avons v u u n t r è s - g r a n d nombre de 
chevaux faire en u n j o u r le c h e m i n de T l e m 
cen à Mascara ; cependant le cheval q u i aura i t 
f a i t ce t r a j e t devrai t ê t r e m é n a g é le lendemain , 
et ne pour ra i t f r a n c h i r le second j o u r qu 'une 
distance beaucoup m o i n d r e . L a p lupa r t de nos 
chevaux al la ient d 'Oran à Mascara en u n j o u r , 
et pouvaient fa i re deux ou t rois j ou r s de suite le 
m ê m e voyage. Nous sommes par t i s de S a ï d a vers 
h u i t heures d u m a t i n (au Dohha), p o u r tomber 
sur les Arbâa, q u i campaient à A a ï n - T o u k r i a 
(chez les Oulad-Aïad), puis pr is Taza, et nous les 
avons atteints au po in t d u j o u r (Fedjer). Vous 
connaissez le pays et vous savez ce que nous 
avons eu de c h e m i n à f a i r e . 

« 3° Vous demandez des exemples de la sobriété 
du cheval arabe, et des preuves de sa force pour 
supporter la faim et la soif. 

« Sachez que quand nous é t i o n s é t a b l i s à l ' em
bouchure d e l à M e l o u ï a , nous faisions des razzias 
dans le D j e b e l - A m o u r , en suivant la route d u 
Sahara, poussant nos chevaux, le j o u r de l 'a t 
taque, dans une course au galop de c i n q à six 
heures, d 'une seule ha le ine , et accomplissant 

notre excurs ion, al ler et r e tour , en v i n g t ou 
v ing t - c inq jours au p lus . Pendant cet in terval le 
de temps, nos chevaux ne mangeaient d 'orge 
que ce qu ' i l s avaient p u por te r avec leurs cava
liers, env i ron h u i t repas ordinaires ; nos chevaux 
ne t rouvaient po in t de pai l le , mais seulement de 
l'alfa et d u chiehh, ou encore de l 'herbe au p r i n 
temps. Cependant, en r en t r an t a u p r è s des n ô 
tres, nous faisions le j e u sur nos chevaux, le 
j o u r de notre a r r i v é e , et f rappions la poudre 
avec u n cer ta in nombre d'entre eux. Beaucoup, 
q u i n'eussent pas p u f o u r n i r ce dern ier exer
cice, é t a i e n t n é a n m o i n s en é t a t d ' e x p é d i t i o n n e r . 
Nos chevaux restaient sans boi re u n j o u r ou 
deux ; une fois , i ls n ' on t pas t r o u v é d'eau pen
dant trois j o u r s . Les chevaux du Sahara f o n t 
beaucoup plus que cela; i ls restent t ro is mois 
sans manger u n g ra in d'orge. I ls ne connaissent 
la pa i l le que les j ou r s o ù ils v iennent acheter des 
grains dans le T e l l , et ne mangent le plus sou
vent que de l'alfa et d u chiehh, quelquefois du 
guetof. Le ch iehh vaut mieux que l ' a l fa et le 
guetof que le ch iehh . 

« Les Arabes disent : 
« L ' a l f a f a i t marcher , 
« L e ch i ehh f a i t combat t re , 
« E t le guetof vaut m i e u x que l 'orge . 

« Certaines a n n é e s se passent sans que les 
chevaux d u Sahara aient m a n g é u n g ra in d 'orge 
de l ' a n n é e e n t i è r e ; cela ar r ive su r tou t quand les 
t r i b u s n ' o n t po in t é t é r e ç u e s dans le T e l l . E l les 
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donnent alors des dattes à leurs chevaux ; cette 
nou r r i t u r e les engraisse, et ils peuvent e x p é d i -
t ionner et combat t re . 

« 4° Vous demandez pourquoi, quand les Fran
çais ne montent les chevaux qu après quatre ans, 
les Arabes les montent de très-bonne heure. 

« Sachez que les Arabes disent que le cheval , 
comme l ' h o m m e , ne s ' ins t rui t vi te que dans le 
p remie r â g e . V o i c i leur proverbe à cet é g a r d : 

« Les l e ç o n s de l 'enfance se gravent sur la 
p ie r re . 

« Les l e ç o n s de l ' âge m û r disparaissent comme 
« les nids des oiseaux. 

« I ls disent encore : 
« L a jeune branche se redresse sans grand 

« travail ; 
« Mais le gros bois ne se redresse jamais . 
« Dans la p r e m i è r e a n n é e , les Arabes i n s t r u i 

sent d é j à le cheval à se laisser condui re avec le 
reseun, e s p è c e de c a v e ç o n ; ils l ' appel lent alors 
djeda, commencent à l 'attacher et à le b r ide r . 
Dès q u ' i l est devenu teni, c ' e s t - à - d i r e q u ' i l entre 
dans sa seconde a n n é e , i ls le monten t u n m i l l e , 
puis deux, puis u n parasange, et dès q u ' i l a 
d ix -hu i t m o i s , ils ne craignent pas de le fa t iguer . 
Quand i l est devenu rebâa telata, c ' e s t - à -d i re 
quand i l entre dans sa t r o i s i è m e a n n é e , i ls l 'a t
tachent, cessent de le monter , le couvrent d 'un 
bon djelalle (couverture) et l 'engraissent. 

« I ls disent à cet é g a r d : 

« Dans la p r e m i è r e a n n é e (djeda), attache-le, 
« pour q u ' i l ne l u i arr ive pas d 'accident ; 

« Dans la d e u x i è m e a n n é e (teni), mon te - l e j u s -
« q u ' à ce que son dos en f l é ch i s se ; 

« Dans la t r o i s i è m e a n n é e (rebâa telata), at ta-
« che-le de nouveau ; puis,- s ' i l ne convient pas, 
« vends-le; 

« Si u n cheval n'est pas m o n t é avant la t r o i 
s i è m e a n n é e , i l est cer tain q u ' i l ne sera b o n 
tou t au plus que pour cou r i r , ce q u ' i l n'a pas 
besoin d 'apprendre : c'est sa f a c u l t é o r ig ine l l e . 

« Les Arabes expr imen t ainsi cette p e n s é e : 
« El djieud idjiri be âaselhou. 
« L e d j i e u d cour t suivant sa race (le cheval 

noble n 'a pas besoin d'apprendre à c o u r i r ) . » 

LesArabes reconnaissent un grand nombre de 
races de chevaux, et chaque c o n t r é e a les siennes, 
auxquelles on a t t r ibue des q u a l i t é s d i f f é r e n t e s ! 

P a r m i les races les plus nobles , M . E p h r e m 
Houel (1) ment ionne p a r t i c u l i è r e m e n t les su i 
vantes : 

(1) Houel, Histoire du cheval chez tous les peuples de la 
terre. Paris, 1848-52. 

LES CHEVAUX DE L'iRAK. 

« En première ligne viennent les chevaux de 
l ' I r a k - A r a b i , la Baby lon ie des anciens, c o n t r é e 
s i t u é e entre Bagdad et Bassora, sur les rives de 
l 'Euphra te . E l l e est abondante en p â t u r a g e s ex
quis , r i che par la f é c o n d i t é de son sol et les 
habitudes commercia les de ses habitants . L ' I 
rak, d è s les temps les p lus anciens, é t a i t r e g a r d é 
comme la pat r ie des plus beaux chevaux de l 'A
rabie. C'est là su r tou t que l ' on re t rouve la race 
des k o h c h l a n i dans son berceau p r i m i t i f . Ce qu i 
d is t ingue p r inc ipa lemen t les chevaux p u r sang 
de l ' I r a k , c'est la bel le expression de leur t ê t e , 
leurs yeux grands et sai l lants , l eu r chanf re in l é 
g è r e m e n t e n f o n c é q u i donne à leurs narines une 
expression f i è r e et superbe, leur f r o n t large et 
ouver t , signe de cette in te l l igence si mervei l leu
sement d é v e l o p p é e chez tous les membres de 
cette admirab le f a m i l l e . 

a Les v é r i t a b l e s kohchlani ou kohheeli, les par
fai ts , c ' e s t - à - d i r e les p u r sang, sont les chevaux 
q u i descendent des j u m e n t s qu 'a m o n t é e s le Pro
p h è t e . S ' i l est permis de me t t r e en doute la véra
c i t é de l eu r arbre g é n é a l o g i q u e , i l est n é a n m o i n s 
cer ta in que, h o n o r é c o m m e i l le f u t pendant sa 
vie, M a h o m e t a d û p o s s é d e r des chevaux excel
lents. 

« Le cheval de l ' I r a k est p lus g rand et plus 
f o r t que le cheval d u Ned j ed ; i l est aussi plus ro
buste et plus du r que l u i à la f a t igue . S ' i l n'a pas 
t o u t à f a i t sa s u p r ê m e é l é g a n c e , i l le surpasse 
comme p roduc t eu r , chez les peuples d u Nord , 
en ce q u ' i l a plus d ' ampleur et plus de propen
sion à se p l i e r à l ' a l lu re d u t r o t . On t rouve cette 
race p r inc ipa l emen t dans les environs de Bag
dad, d 'Orfa et de Bassora ; mais i l f a u t en ache
ter les descendants à l ' é t a t de jeunes poulains : 
car ils sont si e s t i m é s , qu ' i l s sont e n l e v é s de 
bonne heure par toutes les t r i b u s arabes, par la 
Perse, par la T u r q u i e et pa r les Angla is de 
l ' I nde . 6 

LES CHEVAUX DU NEDJED. 

« Les chevaux du Nedjed sont ceux de ce pays 
q u i r e p r é s e n t e à peu p r è s l 'ancienne A r a b i e d é 
serte et f o r m e le centre de la p r e s q u ' î l e arabi
que, c o n t r é e montagneuse et c o u p é e de d é s e r t s 
de sable. L à , sur u n sol sec et p i e r r e u x , le cheval 
s accoutume aux pr iva t ions , aux courses longues 
et rapides. Les chevaux d u Ned jed sont aussi t r è s -
r e n o m m é s p o u r l e u r vitesse et l eur é n e r g i e . 
Comme tous les chevaux des montagnes , i ls sont 
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d 'un t e m p é r a m e n t sec et nerveux et d 'une i 
grande é l é g a n c e . I ls sont, en g é n é r a l , de peti te 
ta i l le , mais leurs muscles sont b i en sortis ; i ls 
ont le f r o n t haut et le chanf re in l é g è r e m e n t bus
q u é . Comme, dans u n pays s t é r i l e et d é p o u r v u 
de ressources, ils ne rencont ren t pas tou jours 
leur n o u r r i t u r e n a t u r e l l e , la n é c e s s i t é leur a 
f a i t prendre des habitudes omnivores : le l a i t de 
chamelle, les dattes et le j u s q u i en d é c o u l e , la 
viande s é c h é e , r é d u i t e en poudre , et m ê m e , d i t -
on , la viande cui te , aussi b ien que les boui l lons 
de viande, viennent remplacer pour eux l 'orge et 
les herbes substantielles des va l l ées d e s s é c h é e s 
par les vents d u m i d i . 

« La t r i b u de Khadam a le r e n o m de p o s s é d e r 
l es -mei l leurs chevaux. Dans le Nedjed , i l y a 
v ing t famil les de chevaux d u premier rang , dont 
l 'ant ique or ig ine est c o n s t a t é e ; les descendants 
de ces fami l les se sont r é p a n d u s dans d'autres 
c o n t r é e s . Les é t a l o n s kohhee l i vrais se vendent à 
des p r i x t r è s - é l e v é s ; les juments ne sont pas à 
acheter ; u n h o m m s se perd de r é p u t a t i o n , en 
c é d a n t contre de l ' o r ou de l 'argent u n t r é s o r 
aussi inest imable. 

« On donne quelquefois abusivement le n o m 
de nedjedi à une race de chevaux r é p a n d u e dans 
toute l 'Arab ie , et que l ' on suppose venir or ig ina i 
r emen t d u Nedjed ; car ce pays serait, d ' a p r è s 
quelques l é g e n d e s arabes, la patr ie p r i m i t i v e d u 
cheval . Cette p r é t e n d u e race d u Nedjed n'est 
qu 'une v a r i é t é de la race kohch lan i . On ne do i t 
accepter comme cheval d u Nedjed que ce lu i q u i 
provien t de ce pays et q u i peut appar tenir à des 
fami l les plus ou moins pures. 

LES CHEVAUX DE L'YÉMEN. 

« Les chevaux de l'Yémen sont ceux qui nais
sent dans ce d i v i n pays, l 'une des plus belles 
c o n t r é e s de l 'ancienne Arab ie Heureuse, empire 
de cette reine de Saba, q u i envoyait à Sa lomon 
les beaux chevaux de ses haras. Ce pays est en
core a u j o u r d ' h u i r e n o m m é par les belles races 
q u ' i l p o s s è d e . Tous les chevaux de l ' Y é m e n sont 
bons et courageux, robustes et durs au t rava i l ; 
ils ont de la ta i l le et d u genre ; mais c'est sur tou t 
aux environs de D j o f que se t rouvent les plus 
beaux et les mei l l eurs . Ceux-ci ont beaucoup de 
rappor t avec les chevaux de l ' I r a k , don t i l est 
m ê m e d i f f i c i l e de les d is t inguer . I ls ne le c è d e n t 
d 'a i l leurs n i en vitesse n i en é l é g a n c e aux che
vaux d u Nedjed . Ces chevaux sont d ' un grand 
p r i x et r e c h e r c h é s , comme mon tu re , par tous les 
ihe iks et pachas d'une grande part ie de l 'Arab ie . 

LES CHEVAUX DE L'OMAN 

« Les chevaux de l'Oman sont ceux de cette 
c o n t r é e r i che et f e r t i l e , s i t u é e à l ' e x t r é m i t é est 
de l 'Arab ie , q u i a pour capitale la v i l l e de Mas-
cate. Ces chevaux sont g é n é r a l e m e n t grands et 
for ts pour des chevaux arabes. Us ressemblent à 
de petits chevaux de p u r sang occidenta l , b i e n 
d o u b l é s . Us p o s s è d e n t des q u a l i t é s p r é c i e u s e s ; 
mais ils n 'on t pas le cachet p r o n o n c é q u i d i s t i n 
gue les autres races de l 'Arab ie . 

LES CHEVAUX DE L'HEDJAZ. 

« Les bords de la mer Rouge, depuis Suez 
j u s q u ' à la Mecque, vers l ' H e d j a z , nourrissent 
d'excellentes races de chevaux, dont plusieurs 
remontent au sang le plus p r é c i e u x . Ces che
vaux ont plus de ta i l le que ceux de l ' i n t é r i e u r de 
l 'Arab ie ; i l s'en f a i t u n grand commerce avec 
l ' É g y p t e , et l eur p r i x est f o r t é l e v é . Les races de 
l 'Hedjaz sont r e g a r d é e s comme les plus belles ; 
et c'est dans cette c o n t r é e que le cheval est vé r i 
tablement membre de la f a m i l l e , et i l y est plus 
c o n s i d é r é que personne. 

LES CHEVAUX DE BARHEIM. 

« Le pays de Barheim, célèbre par les perles 
q u ' i l p ê c h e dans le golfe Persique, p o s s è d e aussi 
d'excellents chevaux ; mais c'est sur tout l ' î le de 
ce n o m q u i est fameuse sous ce r appor t . Des 
voyageurs rappor tent avoir t r o u v é dans cette î le 
une f a m i l l e de j umen t s de la plus grande b e a u t é , 
et te l lement r e c h e r c h é e dans le pays, qu 'e l le a 
é t é cause, entre deux t r i bus de cette c o n t r é e , 
d 'une guerre a c h a r n é e q u i dure depuis u n demi -
s i èc le . » 

LES CHEVAUX DE MÉSOPOTAMIE. 

Les races de la Mésopotamie sont regardées 
comme les plus douces, les p lus grandes de ta i l le 
et les plus parfai tes de fo rmes . 

LES CHEVAUX DE SYRIE. 

Les races de Syrie sont regardées comme étant 
les p r e m i è r e s pour la b e a u t é de leur robe. 

Les Anglais achètent beaucoup de chevaux 
arabes ; l ' expor ta t ion la plus c o n s i d é r a b l e se 
fa i t par Bassora ; i l y a aussi u n m a r c h é à Bag
dad. Les chevaux sont e x p é d i é s à Bombay , Ca l 
cu t ta et Madras. 
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Le pr ince P ù k l e r - M u s k a u (1), q u i a v o y a g é 
dans t ou t l 'Orient et q u i a o b s e r v é les chevaux 
arabes en amateur et en connaisseur, est d'avis 
que c'est seulement chez les B é d o u i n s qu ' on 
peut se p rocure r des é t a l o n s de p remie r m é r i t e ; 
mais leur p r i x est t r è s - é l e v é , et on ne peut a l ler 
les chercher dans le d é s e r t qu'avec beaucoup de 
d i f f i cu l t é s et de dangers. 

2° Les races persanes. 

Les chevaux persans é t a i e n t c é l è b r e s b i en des 
s ièc les avant qu 'on c o n n û t les chevaux ara
bes. I l s é t a i e n t r e g a r d é s c o m m e les plus p r o 
pres à la guerre et f o rma ien t jadis la mei l leure 
cavalerie de l 'Or i en t . Les chevaux persans de 
race pure é t a i e n t si e s t i m é s , que les rois les 
envoyaient comme cadeaux du plus grand p r ix , 
et que lorsque les Parthes voulaient se rendre 
leurs dieux propices par u n sacrifice des plus 
solennels, i ls i m m o l a i e n t u n de ces animaux. 

Cette race n'a pas d é g é n é r é : de nos jours en
core, elle est r e g a r d é e comme l 'une des plus 
parfai tes. 

C a r a c t è r e s . — Le cheval persan se rapproche 
beaucoup de l ' a rabe , auquel i l est s u p é r i e u r 
pour la b e a u t é des formes e x t é r i e u r e s . Sa t ê t e 
est plus fine et sa croupe mieux fa i te . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — I l serait m ê m e plus 
rapide au d é p a r t , mais dans une course p r o 
l o n g é e l 'arabe finit par le devancer. 

3" Les races turques. 

Le cheval turc provient du croisement de 
l 'arabe et d u persan. 

C a r a c t è r e s . — Son corps est plus l ong , sa 
c roupe plus é l evée que chez le p remier , mais i l 
por te la t ê t e comme l u i . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Ses q u a l i t é s le rap
prochent davantage d u second. L a race t u r q u e a 
servi à la f o r m a t i o n d u p u r sang anglais , comme 
l ' i n d i q u e n t les noms de Bierley-turc, Helmsley-
turc, qu 'on t p o r t é s en Angle te r re les meil leures 
f ami l l e s de coureurs. 

Chez les Turcs , les chevaux sont p rompte -
m e n t r u i n é s par la m a n i è r e i r r a t ionne l l e dont 
i ls sont t r a i t é s . Us passent une part ie de leur vie 
a t t a c h é s par les quat re pieds, sans pouvo i r se 
coucher ; i ls sont nour r i s d 'orge ou de t r è f l e vert 
de m a n i è r e à ê t r e e n g r a i s s é s ou t re mesure et ils 
passent subi tement d 'un repos absolu e t ' l o n g 
temps p r o l o n g é à u n service f o r c é . 

(1) Pùkler-Muskau, Chroniques, lettres et journal de 
voyages. Paris, 1827. 4 

1° Les races africaines. 

Les races africaines descendent de la race 
arabe et en d i f f è r e n t p e u . Les plus r e n o m m é e s 
p a r m i elles sont la race nubienne , la race é g y p 
t ienne et la race n u m i d e . 

LE CHEVAL DE NUBIE. 

Le royaume de Dongola et les districts voi
sins, p l a c é s entre l ' É g y p t e et l 'Abyss in ie , f o u r 
nissent une race de chevaux q u i , au dire de 
Bruce , ne le c é d e r a i t en r i e n aux chevaux ara
bes et numides . 

C a r a c t è r e s . — I l s on t l a t a i l l e beaucoup moins 
longue à p r o p o r t i o n que les chevaux arabes. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Mais i ls sont éga le 
men t agiles, robustes, i n t e l l igen t s et t r è s - a t t achés 
à leurs m a î t r e s . 

Ces chevaux sont r e g a r d é s c o m m e les m e i l 
leurs d u nord-est de l ' A f r i q u e . Leurs p r o p r i é 
taires p r é t e n d e n t que ce sont les descendants 
d 'un des c i n q chevaux sur lesquels Mahomet 
et ses compagnons s ' enfu i ren t de la Mecque à 
M é d i n e dans la n u i t s a c r é e de l ' H é g i r e . Les 
é t a l o n s de cette race sont p l u s e s t i m é s que les 
j u m e n t s : leur p r i x est t r è s - é l e v é . Bosman 
assure en avoir v u u n q u i f u t vendu au Caire 
pour une s o m m e é q u i v a l a n t à i ,000 livres ster
l i n g . 

LES CHEVAUX D'ÉGYPTE. 

Les chevaux d'Égypte passent pour être très-
vifs et t r è s - l é g e r s . 

LE CHEVAL BARBE OU NUMIDE. 

Le cheval numide ou barbe {fig. 188), que l'on 
p o u r r a i t aussi n o m m e r cheval algérien, est l ' u n des 
plus p r é c i e u x types d u cheval de guer re d u globe. 
Sa r é p u t a t i o n , sous ce r appor t , ne date pas des 
temps modernes. On sait c o m m e n t les Romains 
par la ient de la cavalerie n u m i d e . Les q u a l i t é s de 
cet a n i m a l ne sont pas abso lument une c o n s é 
quence de l ' a m é l i o r a t i o n de la race par les éle
veurs ; elles sont l ' e f f e t d u c l i m a t et de la nature 
d u heu . L e sang o r i en ta l a t r o u v é , dans les condi 
t ions c h m a t é r i q u e s , dans la c o n s t i t u t i o n du pays 
et dans sa v é g é t a t i o n , les é l é m e n t s n é c e s s a i r e s à 
a conservation des q u a l i t é s p r i m i t i v e s de son 
ype D'autre par t , les Arabes o n t c o n t r i b u é à 

1 en t re t ien de ces q u a l i t é s pa r l a m a n i è r e don t i ls 
on t g o u v e r n é le cheval . Cela s 'expl ique : la po-

pula t ionarabe est une p o p u l a t i o n g u e r r i è r e . E l l e a 
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tou jou r s c o m b a t t u , soit pour attaquer, soit pour 
se d é f e n d r e . Chaque t r i b u a é t é presque l ' image 
d'une peti te na t ion à c ô t é d 'une autre ; de là 
une guerre en permanence, et le cheval a j o u é 
u n grand r ô l e dans le mode de cons t i tu t ion du 
pays : aussi est-il le seul an ima l dont l 'Arabe ai t 
eu so in , pour l u i conserver Je mieux possible, 
soit par u n choix de reproducteurs , soit par une 
n o u r r i t u r e convenable, les q u a l i t é s q u i le d is 
t inguent . 

C a r a c t è r e s . — Ses formes sont a g r é a b l e s , et 
son encolure flatteuse. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Les chevaux barbes 
sont r e g a r d é s comme les plus aptes à fa i re race, 
mais t r è s - r u d e s et t r è s -d i f f i c i l e s à monter . 

Cette race, plus qu 'aucune autre p e u t - ê t r e , se 
rapproche d u type arabe pour la v igueur , la l on 
gueur de son haleine et la r a p i d i t é de la course. 

El le est t r è s - r e c h e r c h é e pour le m a n è g e . 
Pendant la campagne de C r i m é e , les chevaux 

f r a n ç a i s et anglais f u r e n t d é c i m é s , tandis que les 
chevaux barbes m o n t é s par les chasseurs d ' A f r i 
que r é s i s t è r e n t . 

Les chevaux barbes nous v iennent p r inc ipa le 
ment d u Maroc et d u pays de T y r . 

BBEHM. 

2° Les races européennes. 

lo Les races espagnoles ou andalouses. 

LE CHEVAL ANDALOU. 

Caractères. — C'est le cheval qui est resté le 
plus r a p p r o c h é du type arabe. 

Le cheval andalou a le corps moins eff i lé que 
le cheval anglais ; ses ja r re ts sont plus c o u d é s et 
son p o i t r a i l plus large ; i l por te une encolure plus 
fo r te , plus r e l e v é e ; i l a le c h a n f r e i n b u s q u é et la 
t ê t e u n peu grosse, ce q u i f a i t d i r e de l u i q u ' i l 
est chargé de ganache. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — I l est courageux, 
souple et gracieux. D è s l ' é p o q u e romaine on en 
faisai t beaucoup de cas, et longtemps i l a é t é r e 
g a r d é comme le p remie r cheval de l 'Europe : vers 
la f i n d u x v i " s i è c l e , le cheval espagnol é t a i t le 
cheval de selle par excellence, r é u n i s s a n t au plus 
haut d e g r é la souplesse et l ' é q u i l i b r e , que de
mandai t la haute é c o l e d ' é q u i t a t i o n . Pa r tou t o n 
avait recours à l u i pour la m u l t i p l i c a t i o n des 
chevaux de guerre, mais ce n ' é t a i e n t que les plus 
grands seigneurs q u i savaient se le p r o c u r e r . 

I I — 446 
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C'est l u i que les peintres ont r e p r é s e n t é le plus 
souvent dans leurs tableaux. 

l l e s tencore bon pour le m a n è g e et la cavalerie. 

2° Les races anglaises. 

Les peuples de l 'Europe septentrionale et cen
trale sont parvenus à modi f i e r p r o f o n d é m e n t 
la nature d u cheval. Devons-nous en a t t r ibuer 
la cause à un é t a t plus a v a n c é de c iv i l i sa t ion , 
de perfect ionnement d ' agr icu l tu re , ou à d'autres 
agents ? Quelques personnes veulent y fa i re 
con t r ibuer le c l i m a t , l ' a l imen ta t ion , et l ' on ne 
saurait contester l 'act ion de ces agents. Mais le 
c l i m a t de l 'Angle te r re , par exemple, est à peu 
p r è s u n i f o r m e , et cependant les Angla i s ont 
m o d i f i é leur cheval de m a n i è r e à le rendre p r o 
pre à t ou t service : a p r è s avoir obtenu u n grand 
nombre de chevaux de pur sang, n é s en A n g l e 
terre , i ls les ont , à la v é r i t é , c r o i s é s avec des 
juments d 'un sangmoins pu r , souvent m ô m e avec 
des juments de charrette. I ls en ont f a i t le l év r i e r 
de l ' e spèce , en c r é a n t le cheval de vitesse d ' h i p 
podrome ; i l s en ont f a i t l ' é n o r m e type de bras
seur, et ces deux an imaux d i f f è r e n t l ' u n de l 'autre 
autant que le l év r i e r le m i e u x t a i l l é pour la 
course d i f f è r e d u dogue de fo r te race o r g a n i s é 
su r tou t pour le combat . Les Anglais on t f a i t 
aussi le cheval carrossier, le cheval de cavalerie, 
le cheval de chasse, le cheval de roulage, le che
val des messageries, le cheval de t r a i t de l ' a g r i 
cu l t u r e ; ils ont f a i t , en u n mo t , dans le m ê m e 
c l i iha t , le cheval propre à chaque spéc i a l i t é de 
service, soit pour l ' u t i l i t é p u b l i q u e , soit pou r les 
modes, les j e u x , les plaisirs ou les caprices. 
Presque tous ces chevaux ont h é r i t é d'une part ie 
des q u a l i t é s de leur p è r e pour la vitesse, et de 
leur m è r e pour la f ro ideu r et la b o n t é d u t e m 
p é r a m e n t . 

Les races anglaises comprennent le cheval de 
sang,le p u r sangou de course (horse race), a p p e l é 
en France cheval anglais; le demi-sang ou de 
chasse (hunter ) , le cheval noir d'Angletewe, le bai 
de Cleveland, le cheval trapu de Suffolk, le clydes-
date, le cheval de Lincolnshire, et le poney o u gai-
loway d'Écosse (\). 

LE CHEVAL DE COURSE ANGLAIS. 

Der englische Rentier. 

Le zèle extraordinaire avec lequel les Anglais, 
depuis deux s i è c l e s , se sont o c c u p é s de l ' é lève 
des chevaux, l eur a fa i t ob teni r des r é s u l t a t s 
surprenants. C'est par leurs soins qu'est n é e cette 

(1) Voyez plus haut, page 324. 

race qu ' i l s n o m m e n t thorough bred ( pu r sang) 
et q u i est maintenant r é p a n d u e dans toute l ' î le . 
Nul le par t on ne v o i t p lus de purs sangs qu'en 
Ang le t e r r e . 

L ' o p i n i o n g é n é r a l e m e n t r é p a n d u e en France 
est que les Ang la i s , p o u r ob ten i r leurs chevaux 
de course, ont m é l a n g é la p r é c i e u s e race arabe 
avec les races d u n o r d de l 'Europe : c'est une 
erreur que l ' on ne saurait t r o p combat t re , L a f a 
m i l l e arabe i m p o r t é e et é l e v é e en Angleterre 
depuis p r è s de deux cents ans, est a r r i v é e jus
q u ' à nous sans aucune m é s a l l i a n c e . 

Le p remie r é t a l o n é t r a n g e r d o n t l ' i n t roduc t ion 
soit m e n t i o n n é e dans les anciennes chroniques 
saxonnes, est le Turc blanc, q u i f u t a c h e t é par 
Jacques I e r , d ' u n sieur Place, plus t a r d m a î t r e des 
haras de C r o m w e l l . V i l l i e r s , p r e m i e r duc de 
B u c k i n g h a m , i n t r o d u i s i t ensuite Helmsley-Turk, 
puis Fairfax-Morocco. Mais , g é n é r a l e m e n t , on ne 
f a i t r emonter cette g é n é a l o g i e qu ' au commen
cement d u dern ie r s i èc le avec Darley Arabian, 
n é en Syrie et q u i eu t une grande r é p u t a t i o n . 

Plus de v ing t ans a p r è s , l o r d G o d o l p h i n admit 
dans son haras le c é l è b r e é t a l o n Arabian Godol
phin, q u i f u t a c h e t é , p o u r une m i s é r a b l e somme, 
à Paris, o ù i l t r a î n a i t l a charre t te d ' u n porteur 
d'eau. E u g è n e Sue (1) a r a c o n t é la p a t h é t i q u e 
his toire de cet é t a l o n . Lath, u n de ses f i l s , f u t un 
des premiers chevaux de son temps . 

I l est p o s i t i f que les chevaux de l 'Or ient , croi
sés entre eux et é l e v é s avec des soins particuliers 
et une n o u r r i t u r e succulente, ont t ou jou r s aug
m e n t é la ta i l le de leurs p rodu i t s , et on t acquis 
une plus grande vitesse. 

C a r a c t è r e s . — L e cheval de course anglais 
(fig. 189) passe p o u r le me i l l eu r des chevaux de 
cette na t ion I I a les c a r a c t è r e s typiques de la 
race arabe, j o i n t s à des c a r a c t è r e s secondaires, à 
l 'aide desquels on peu t le d i s t inguer d u type 
o r i en ta l . L e cheval anglais est plus hau t de ta i l le 
que le cheval arabe : i l a le corps p lus a l l o n g é , 
moins a r r o n d i . L a gymnas t ique d u galop de 
course a a l l o n g é la cuisse, é l evé la c roupe , rendu 
les jambes plus fines, et c o m m u n i q u é à ces r é 
gions une f o r m e s p é c i a l e . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Tou te fo i s , le cheval 
anglais a peu de souplesse, peu de g r â c e dans ses 
mouvements , et la d u r e t é de son t r o t a f a i t adop
ter cette m a n i è r e de m o n t e r que l ' o n n o m m e à 
l'anglaise. I l est rebelle aux exercices d u m a n è g e 
et se p r ê t e m a l aux m a n œ u v r e s de l a cavalerie. 
I l est f a i t pou r la course en l i g n e d r o i t e . 

(I) Eug. Sue, Deleytar, Paris, 1846. 
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Les q u a l i t é s s p é c i a l e s d u cheval de course r é 
sultent de l ' ac t ion c o m b i n é e d u c l ima t , de l ' é 
levage et de l ' i n s t i t u t i on des courses. 

Le cheval arabe seul est t r a i t é avec autant d'at
t en t ion que l u i . Son é l è v e , son e n t r a î n e m e n t sont 
devenus, en Angle te r re , une v é r i t a b l e science, que 
pra t iquent les personnages les plus c o n s i d é r a b l e s , 
et q u i nous ont f a i t c o n n a î t r e des fai ts impor tan t s . 
Les tentatives d ' a m é l i o r a t i o n de l a race ont m o n t r é 
que la ta i l le , le por t , les m œ u r s , les dispositions, 
é t a i e n t des c a r a c t è r e s h é r é d i t a i r e s ; que l ' é d u c a 
t i o n et les autres circonstances e x t é r i e u r e s n'a
vaient qu'une faible in f luence . De p lus , on a v u 
que le poulain avait le p o i l de la m è r e , avec la 
fo rme de la t ê t e et des pieds, les m œ u r s et la r a 
p i d i t é d u p è r e . Plusieurs d é f a u t s sont aussi h é 
r é d i t a i r e s , et i l f au t des soins soutenus et a t ten
t i fs pour les d é t r u i r e . Jamais on ne do i t met t re 
u n cheval de race avec d'autres q u i ne p o s s è d e n t 
po in t les m ê m e s q u a l i t é s ; leur seule f r é q u e n t a 
t i o n l u i est nuis ib le . Les Arabes connaissent ces 
fai ts depuis des s i èc l e s , et emplo ien t les m ê m e s 
p r é c a u t i o n s que les Angla is . Ceux-ci sont peut-
ê t r e encore plus s é v è r e s au sujet d u non-croise
men t des races. On t rouve chez eux des arbres 
g é n é a l o g i q u e s (stud-book) é t a b l i s , depuis soixante 
ans, avec la plus grande exacti tude, et par les 
personnes les plus dignes de f o i , pour constater 
l ' o r ig ine de tous les chevaux de p u r sang q u i ont 
v é c u dans le pays (1). 

Les courses remontent b i en au d e l à d u temps 
de l ' i n t r o d u c t i o n des é t a l o n s arabes. U n auteur 
anglais d u x n e s i èc le parle des courses de 
chevaux q u i é t a i e n t é t a b l i e s de son temps, à 
S m i t h f i e l d . L ' i n s t i t u t i o n r é g u l i è r e des courses 
date du r è g n e de Charles I e r , et la p romulga t ion 
des r è g l e m e n t s r emonte à l a d e r n i è r e a n n é e de 
ce lu i de Jacques I e r . Elles on t t ou jou r s é t é m a i n 
tenues depuis cette é p o q u e . 

C'est à Epsom que se cour t tous les ans le 
Derby-Stakes, la course l a plus impor tan te de 
l ' a n n é e en Angle te r re . 

L a c r é a t i o n de ce grand p r i x (1780) est due au 
comte de Derby , une des c é l é b r i t é s d u t u r f b r i -

(1) A cet exemple, il a été établi en France, au minis
tère de l'agriculture et du commerce, par ordonnance du 
3 mai 1837, un registre matricule pour l'inscription des 
étalons et juments anglais, arabes, barbes, turcs et per
sans dont la généalogie et la race pure sont dûment 
constatées. Sur le premier stud-book français sont inscrits 
les noms de 215 étalons de pur sang anglais, importés ou 
nés en France ; de 266 chevaux arabes, barbes, persans ou 
turcsj ie 274 juments anglaises de pur sang et de 41 ju
ments venues d'Orient. Leur descendance est aussi inscrite, 
en tant que faire se peut. 

tannique. A u d é b u t de sa c a r r i è r e , le c é l è b r e 
l o r d en t re t in t avec faste une magn i f i que é c u r i e 
et se mon t ra , j u s q u ' à la fin de ses j o u r s , u n des 
plus zé lés partisans d u sport . I l d é b u t a sur le 
t u r f en 1776 et f u t l ' u n des plus in f luen ts protec
teurs des courses de Manchester , de Lancaster 
et d'autres r é u n i o n s de son voisinage. 

A p r è s avoir b r i l l é aux meetings à Y o r k , N o t -
t i n g h a m , Chester, L i v e r p o o l et N e w m a r k e t , i l 
devint membre d u Jockey-Club. 

Ce ne f u t qu 'en 1787 que lo rd Derby r empor t a 
le p r i x q u ' i l avait f o n d é , avec Sir Peters, l ' é t a l o n 
le plus e s t i m é de son temps, et dont les 284 des
cendants ont g a g n é ensemble 4,084 p r i x . 

De tous les sportsmen f r a n ç a i s , le comte de L a -
grange a seul eu la g lo i re de gagner les Derby-
Stakes; ce f u t en 1865, avec le f a m e u x Gladia
teur, par Monarque et Miss Gladiator, bat tant de 
deux longueurs Christmas-Carolet vingt-sept au
tres concurrents . On se rappelle encore l ' i m 
mense retentissement q u ' o b t i n t la grande v ic to i re 
d u comte de Lagrange. 

Des i l l u m i n a t i o n s eurent l i e u à Paris , et p e n 
dant longtemps o n n 'entendi t prononcer que le 
n o m de Gladiateur. E n dehors d u p r i x , q u i s 'é leva 
à 170,625 francs, M . de Lagrange gagna en paris 
une somme é n o r m e . 

I l est f â c h e u x que le p r i x de la course ne soit 
souvent g a g n é que par les cruelles exci tat ions 
des jockeys, q u i t iennent a u j o u r d ' h u i une t r è s -
grande place dans une lu t t e o ù le cheval seul de
vra i t j o u e r u n r ô l e . I l y avait au t re fo is dans le 
cheval anglais u n sent iment plus d é v e l o p p é de l ' é 
m u l a t i o n et de l ' o b é i s s a n c e . Quand la course é t a i t 
c o m m e n c é e , i l savait ce q u ' i l avait à fa i re , sans 
que le cavalier d û t r e c o u r i r à l ' é p e r o n et au foue t . 

« Forester, d i t W i l l i a m Y o u a t t (1), avait d é j à 
g a g n é plusieurs courses rudemen t c o n t e s t é e s ; 
mais u n j o u r ma lheureux i l entra en l ice avec u n 
cheval ext raordinai re , Éléphant, appartenant à 
sir James Shaftoc. L a distance à p a r c o u r i r é t a i t 
de quatre mi l les en l igne d ro i t e . I ls avaient f r a n 
c h i la part ie plate d u t e r r a in , et se t rouvaient 
sur le m ê m e n iveau à la m o n t é e . A peu de d is 
tance d u poteau, Éléphant, ayant en ce m o m e n t 
u n peu g a g n é sur Forester, ce dernier fit tous les 
effor ts possibles pour recouvrer le t e r r a in pe rdu . 
Mais voyant qu ' i l s é t a i e n t sans r é s u l t a t s , d ' un 
bond d é s e s p é r é i l se rapprocha de son antago
niste, et le saisit par la m â c h o i r e pour le m a i n 
ten i r en a r r i è r e ; on eut beaucoup de peine à l u i 
fa i re l â c h e r prise. 

(1J Youatt, The Horse, London, 1868. 
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« U n autre cheval, appartenant à M . Q u i n , en 
1753, se voyant d é p a s s é par son adversaire, le 
saisit par un membre , et les deux jockeys f u r e n t 
o b l i g é s de descendre de cheval pour s é p a r e r leurs 
montures . » 

Y o u a t t d é p l o r e que le s y s t è m e actuel soit te l 
que le cheval de course a i t besoin d ' ê t r e exc i t é 
par le jockey ; qu 'on ai t t o u t sac r i f i é à la vitesse 
et à l é g è r e t é , aux d é p e n s de la force et de la r é 
sistance de l ' an ima l ; que le cheval va inqueur 
sorte de l ' h ippodrome les flancs d é c h i r é s par l 'é
peron, les c ô t e s ruisselantes de sueur, les tendons 
f o r c é s , et incapable de r e p a r a î t r e de nouveau 
avec s u c c è s dans la lu t te . Des hommes c o m p é 
tents s ' é t o n n e n t , du reste, de vo i r , aussi b ien en 
France qu 'en Angle ter re , les efforts tendre vers 
ce seul bu t , la vitesse vertigineuse dans u n cour t 
espace de temps : ce n'est pas en demandant aux 
chevaux la seule q u a l i t é de la vitesse que l ' on 
obtiendra d'eux la v igueur et l ' é n e r g i e , q u a l i t é s 
n é c e s s a i r e s avant t o u t au service d u cheval . Nos 
t r iomphes sur le champ de course, m ê m e ceux 
de Gladiateur, le va inqueur d u Derby anglais et 
d u grand prix de Paris, prouvent seulement une 
exc i t ab i l i t é nerveuse p a s s a g è r e et d é c e v a n t e , 
mais n o n la puissance et la so l id i t é . 

Quelques chevaux de course anglais se sont 
acquis u n n o m his tor ique par l eur r a p i d i t é , et 
nous pouvons les ci ter comme exemples. 

Flying Childers parcouru t en 6 minutes et 
40 secondes la piste de Newmarke t , longue de 
20,884 pieds. Firetail faisait u n m i l l e anglais en 
64 secondes. Germain a fa i t j u s q u ' à 1 m i l l e par 
m i n u t e ou 82 pieds et demi par seconde. 

De tels effor ts ne se sout iennent pas longtemps; 
cependant, la r é s i s t a n c e d u cheval anglais est 
remarquable . U n M . W i l d e paria de fa i re à che
va l 127 mil les anglais en 9 heures, et i l les fit en 
6 heures et 21 minu tes . I l employa d ix chevaux, 
don t quelques-uns parcoururen t en une heure 
20 mil les anglais, o u 34 k i l o m è t r e s . 

De tous les chevaux de course, Éclipse f u t le 
p lus c é l è b r e , aucun n o m n'est plus i l lus t re dans 
l 'h is to i re h ipp ique de l 'Angle te r re . S i les che
vaux anglais é t a i e n t d o u é s de m é m o i r e , ils se
ra ien t aussi fiers d'Éclipsé que les M a c é d o n i e n s 
l ' é t a i e n t d 'Alexandre , ou les Romains de C é s a r . 
L e r é c i t des victoires d'Éclipsé les f e ra i t henn i r 
d ' o rgue i l , comme i l f a i t pa lp i ter les c œ u r s de 
tous les sportsmen, et de tous les jockeys d 'ou
t re -Manche . 

Eclipse é t a i t alezan. I l n aqu i t le 5 a v r i l 1764, 
à E w e l l , dans les é c u r i e s d u duc de Cumber-
land , à l 'heure m ê m e d'une é c l i p s e de solei l , 

q u i est presque aussi c é l è b r e que l u i . 11 é t a i t 
issu de parents arabes q u i , n i l ' u n n i l 'autre , 
n ' é t a i e n t e s t i m é s . Sa m è r e é t a i t Spiletta, descen
dant d u c é l è b r e é t a l o n Godolphin Arabian par 
Regulus; elle f u t battue dans sa p r e m i è r e course, 
c o n d a m n é e à ê t r e abattue, et ne d u t son salut 
q u ' à l 'entremise d ' un pa le f ren ie r . Son p è r e é ta i t 
Marska, alors menant une vie à d e m i sauvage 
dans les f o r ê t s , et descendant de Barblett-Childer 
par Squirt. 

L'enfance d'Éclipsé ne laissa r i e n pressentir 
de sa gloire f u t u r e . S. A . le duc de Cumber-
land et ses é c u y e r s n 'avaient m ê m e c o n ç u 
qu 'une f o r t m é d i o c r e estime des aptitudes du 
poula in de Spiletta. On l u i r ep rocha i t d'avoir 
l 'encolure lourde , le s y s t è m e muscula i re t rop 
d é v e l o p p é , d ' ê t r e t r o p m e m b r u p o u r sa ta i l le , 
de manquer de d i s t i nc t ion , d 'annoncer des dis
positions r é f r a c t a i r e s , et en f in o n remarquai t 
avec peine une balzane (1) p o s t é r i e u r e passable
men t haut c h a u s s é e . Quelle d é c e p t i o n 1 Éta i t - i l 
bien possible que ce f û t l à le pe t i t - f i l s de Godol
phin et de Childer! 

Chaque a n n é e , le duc faisai t vendre u n cer
ta in nombre de ses chevaux. Une a n n é e v in t où 
Eclipse, d é d a i g n é , i n c o m p r i s , f u t m i s aux en
c h è r e s et a d j u g é , pour u n p r i x f o r t m o d é r é 
(75 g u i n é e s ) à u n marchand de S m i t h f i e l d , 
n o m m é W i l d e r m a n , q u i le fit condu i re dans les 
environs d 'Epsom. 

« Éclipse g r and i t au m i l i e u de ces campagnes, 
d i t u n de ses historiens (2) ; ses fo rmes se d é 
v e l o p p è r e n t ; les d é f e c t u o s i t é s q u i avaient mo
t ivé sa r é f o r m e s ' e f f a c è r e n t progressivement sous 
l 'œi l v i g i l a n t de son m a î t r e . I l gagnai t chaque 
j o u r en b e a u t é , et des q u a l i t é s surprenantes de 
fo rce , de vitesse, se r é v é l a i e n t en l u i . W i l d e r 
man se f é l i c i t a i t de son acqu i s i t i on , e t i l se serait 
l iv ré sans r é s e r v e aux e s p é r a n c e s les p lus d o r é e s , 
si les dispositions r é f r a c t a i r e s que ce j eune che
val avait m o n t r é e s chez le duc de Cumber land , 
l o i n de s'amender, n ' é t a i e n t devenues plus sen
sibles avec le temps. A l ' â g e de deux ans, Éclipse 
se laissait d i f f i c i l e m e n t approcher d u cavalier, 
i l se d é f e n d a i t , se cabrai t , et ne p rena i t son essor 
q u ' a p r è s de longues h é s i t a t i o n s . Cette fougue , ce 
reg imbement n 'avai t r i e n de r é g u l i e r ; c ' é ta i t 
fantas t ique, i m p r é v u . A u m o m e n t o ù l 'on 
compta i t sur sa d o c i l i t é , i l r e fusa i t d ' o b é i r . » 

A t ro is ans Éclipse é t a i t t o u t à f a i t i n g o u 
vernable. I l faisai t le d é s e s p o i r des gens d ' é 
cur ie . 

(1) Marque blanche aux pieds des chevaux. 
(2) Eugène Chapus, Journal des Chasseurs, I845, 
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W i l d e r m a n c o m m e n ç a i t à se repent i r de son 
mauvais m a r c h é . A quo i bon les q u a l i t é s les 
plus bri l lantes d 'un cheval , si l ' o n ne peut le 
d i r ige r à v o l o n t é sur le t u r f ? 

Vers ce temps u n amateur bien connu , le ca
pitaine O 'Kel ly , avait à son service u n I r landais 
n o m m é Su l l ivan , q u i passait pour p o s s é d e r le 
secret de dompter à la m i n u t e les chevaux les 
plus fougueux et les plus rebelles. M . W i l d e r 
m a n ob t in t d u capitaine que Su l l ivan essaye
ra i t son pouvoi r sur Éclipse. S i l ' e x p é r i e n c e 
r éus s i s s a i t , le capitaine devait devenir p r o p r i é 
ta i re , pour m o i t i é , d u fils de Marska, le j o u r o ù i l 
cou r r a i t pou r la p r e m i è r e fo is . 

L e s u c c è s de Sul l ivan f u t aussi p r o m p t que 
merve i l leux . Éclipse, g r â c e à l u i doux et doci le , 
l ' emporta b i e n t ô t sur tous ses concurrents dans 
les courses d'essai. 

A sa c i n q u i è m e a n n é e , M . W i l d e r m a n le fit i n 
scrire p o u r le p r i x « des nobles et des gent lemen ». 

L e 3 m a i 1769, Éclipse fit son d é b u t sur l ' h i p 
podrome d 'Epsom, q u i é t a i t , d è s ce t emps , le 
p lus c é l è b r e de l 'Ang le t e r r e . I l é t a i t m o n t é par 

le jockey W h i l i n g . I l avait pou r concurrents 
Coiver, Chance, Social et Plume. 

Dès q u ' i l entra dans la l ice , Éclipse exci ta 
l ' admi ra t ion de tous les spectateurs. Les paris 
se firent sur- le-champ pour l u i dans la p ropor 
t i o n de quatre contre u n . 

V o i c i le po r t r a i t qu ' on a f a i t d'Éclipsé t e l 
q u ' i l apparut dans cette j o u r n é e : 

« Ses é p a u l e s ouvertes, ses hanches i n d i q u é e s 
é t a i e n t prodigieuses dans l eu r apparence de 
force , tandis que par la l é g è r e t é de ses jambes 
et de ses pieds i l semblai t à peine t en i r au sol . Son 
cou , par son i n f l e x i o n , rappelai t ce lu i d u cygne ; 
sa t ê t e é t a i t moyenne et haute, ses naseaux 
é t a i e n t d i l a t é s et p l i s sé s , les yeux à fleur de t ê t e , 
le ga r ro t sec et é l e v é , ses ja r re t s larges, ses 
flancs calmes, ses sabots arrondis ; sa robe é t a i t 
alezan, mais d 'une te inte r o u g e â t r e t r è s - r a p p r o -
c h é e de la couleur b r i que , alezan cerise ; ses 
c r ins , d 'une finesse exquise, é t a i e n t t r e s s é s en 
h u i t nattes é g a l e m e n t e s p a c é e s . T o u t le r é s e a u 
veineux et l 'expression muscu la i re se l isaient 
sous la transparence soyeuse de sa peau . » 
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L a distance à parcour i r é t a i t de quatre mi l l e s 
en part ie l i ée . A peine l a n c é , Éclipse, en quatre 
bonds, f r a n c h i t cent pieds, i l p a r c o u r u t c i n 
quante-huit pieds par seconde ; en quatre m i 
nutes i l é t a i t au b u t . Sa v ic to i re f u t aussi faci le 

à la seconde manche. 
Suivant sa promesse, W i l d e r m a n c é d a la m o i 

t i é de la p r o p r i é t é d'Éclipsé au capitaine O 'Ke l ly . 
Pendant cette a n n é e 1769, Éclipse r empor ta 

h u i t autres p r i x . 
Le 17 a v r i l 1770, i l gagna le p r i x du r o i à 

New-Market , contre Bucephalos, q u i j u s q u e - l à 
n'avait po in t é t é ba t tu . Mais sa c a r r i è r e de cheval 
de course f u t t r è s - c o u r t e : elle ne dura que d ix-
sept mois . Dans ce cour t espace de temps, i l ga
gna plus de 25,000 livres s ter l ing . 

Jamais on ne s ' é ta i t servi de cravache, d ' é p e 
rons ou de paroles pour exciter sa course. On 
assure m ê m e qu 'on n'a jamais connu toute sa 
vitesse, parce q u ' i l n 'avait pas besoin de la p r o 
duire tou t e n t i è r e pour distancer ses r ivaux . 

Ses victoires s u s c i t è r e n t des jalousies t e r r i 
bles. A u c u n p r o p r i é t a i r e ne f i t plus cour i r ses 
chevaux avec l u i . Des jockeys l a i s s è r e n t é c h a p 
per des menaces de m o r t . W i l d e r m a n s'effraya 
et c é d a la p r o p r i é t é e n t i è r e d'Éclipsé au cap i 
taine, q u i , g r â c e à tous les p r i x r e m p o r t é s dans la 
suite par Éclipse, aux paris, et sur tou t aux prof i ts 
de la r ep roduc t ion , acqui t une fo r tune de plus de 
200,000 livres ( c inq mi l l i ons ) . D i x ans a p r è s la 
d e r n i è r e course d'Éclipsé, W i l d e r m a n demandait 
pour son cheval et p o u r d i x de ses descendants, 
une somme de 25,000 livres sterl ings, plus une 
rente v i a g è r e de 500 l ivres . 

E n 1789, Éclipse m o u r u t , â g é de v ing t - s ix 
ans, à W h i t e c h u r c h , dans le c o m t é de H e r t f o r d . 
Son squelette f u t mis au m u s é e d 'Oxfo rd , o ù i l 
est encore. 

L a liste de ses descendants occupera i t deux 
de nos colonnes. Quatre cents d'entre eux ont 
r e m p o r t é h u i t cent c inquante-deux p r i x pendant 
q u ' i l existait encore. 

U n cheval de la f a m i l l e d'Éclipsé, t r è s - c é l è b r e 
aussi en Angle te r re , le Roi Hérode, a p rodu i t 
quatre cent quatre-vingt-dix-sept chevaux, q u i 
on t r a p p o r t é à leurs p r o p r i é t a i r e s plus de c i n q 
m i l l i o n s . 

Colonel é t a i t u n cheval alezan de haute ta i l l e , 
d 'une bonne s t ructure , avec des pieds et des 
jambes excellents. I l f u t e n g e n d r é par Whisker et la 
j u m e n t Delphini, et é levé en 1825 par M . P ê t r e . 

11 pa ru t pour la p r e m i è r e fois en 1827 et gagna 
les enjeux de deux ans, battant Kitty, poul iche 
par Tnnp, et u n pou la in par Whàker, 

Dans la m ê m e a n n é e , i l r empor t a le p r i x à 
Pontef rac t , en ba t tan t Vanish, et les enjeux de 
Champagne à Doncaster , ba t t an t une poul iche 

de Blackleg. 
E n 1828, i l f u t o p p o s é à Cadland, à la course 

du Derby ; i l ba t t i t Zingara et douze autres, mais 
i l p e r d i t la seconde s t a t ion . I l gagna cependant 
le S a i n t - L é g e r à Doncaster, o ù i l b a t t i t Belinda, 
Vélocipède et dix-sept autres, et i l concouru t à la 
m ê m e place pour le p r i x de 200 souverains. 

E n 1829, à la course de S a i n t - L é g e r , i l fu t 
ba t tu par Bessy Bedlam, et pe rd i t u n par i de 
300 souverains. A y a n t é t é b a t t u par Zingara et 
Mamelouk, i l cou ru t , mais ne p r i t pas rang à 

Ascot . 
E n 1830, i l gagna les en jeux de Craven, qui 

é t a i e n t de 10 souverains chaque, et ba t t i t Ha-
rold, Clio et h u i t autres . I l c o u r u t second, pour 
la coupe d 'or , o ù i l f u t b a t t u par Loretta, mais 
i l f u t va inqueur de Greemontle et de Zingara. 

Dans la m ê m e a n n é e , i l r e m p o r t a le p r ix à 
Stockbr idge , et c o u r u t , t r o i s i è m e , pour la coupe 
d'or, à Goodwood, o ù i l f u t v a i n c u par Fleur-de-
lys et Zingara. 

E n 1831 , i l gagna les en jeux de Craven à 
Epsom, et c o u r u t avec Monch à Ascot ; mais à 
la seconde stat ion les l igaments suspenseurs des 
deux jambes l u i m a n q u è r e n t ; i l n ' en demeura 
pas boi teux, mais le gon f l emen t d u f anon et la 
trace d u f e r i nd iqua i en t su f f i samment qu 'on ne 
pouva i t plus le c o m p t e r au r a n g des chevaux de 
course. 

Fleur-de-lys a é t é é l e v é e par s i r W . Ridley, 
en 1812, et e n g e n d r é e par Bourbon, fils de Sor-
cerer, de Lady Rachel, par Stamford. Sa m è r e , 
la j eune Rachel, par Volunteer , de Rachel, sœur 
de Maid-of-all- Work, est descendue, d u cô t é du 
p è r e et de la m è r e , de Highflyer. Bourbon a con
c o u r u v ing t - t ro i s fo i s , et i l a g a g n é dix-sept 
fo is , empor tan t les en jeux d 'oc tobre à Oatland, 
N e w m a r k e t , à savoir le v i n de B o r d e a u x , la 
v ic to i re et l ' é p r e u v e , ou t re 109,445 francs en 
e s p è c e s . 

Fleur-de-lys é t a i t l a plus bel le j u m e n t que 
l 'Angle te r re e û t j amais p rodu i te . E l l e avait de 
t r è s - b o n n e s j ambes et des pieds q u i ne l u i ont 
jamais f a i t f au te . E l l e coura i t b i e n ; mais c'est 
par la distance qu 'el le l ' empor t a i t t o u j o u r s ; i n 
d é p e n d a m m e n t de ce qu 'e l le é t a i t s i bel le sous 
tous les autres rapports , son p o i t r a i l é t a i t d 'une 
largeur é t o n n a n t e chez une j u m e n t q u i é t a i t si 
grosse sous la sangle. 

E l l e a f a i t sa p r e m i è r e appa r i t i on sur le 
i l u r ï j à New-Cas t l e - su r -Tyne , à l ' â g e de t ro i s 
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ans, gagnant les en jeux de 625 francs ; la dis
tance é t a i t d ' un m i l l e , elle avait quatre c o m p é 
t i teurs . 

Le 8 septembre, elle a g a g n é l ' en jeu de 625 
f rancs , et encore autant q u i a é t é a j o u t é par six 
souscripteurs, à Pontef rac t . 

Le 20 d u m ê m e mois , elle cou ru t pour le grand 
S a i n t - L é g e r , et probablement elle aura i t g a g n é 
le p r i x , si elle n 'avait pas é t é r e n v e r s é e dans la 
lice par un choc d'Actéon : car dans la suite 
elle ba t t i t Mammon et tous les mei l leurs che
vaux de son e s p è c e . Le 23 de septembre, cepen
dant, elle gagna une poule de 20 g u i n é e s à 
19 joueurs. 

A u mois de m a i 1826, elle cou ru t encore une 
poule ; la course é t a i t de deux mi l l es . Lotterie, 
Actéon et Coterick é t a i e n t au nombre de ses 
adversaires. A u bou t des 20 premiers m è t r e s , 
Lotterie gagna la t ê t e , suivie de p r è s par les au
tres. I l conserva sa posi t ion j u s q u ' à une petite 
distance d u b u t , o ù Fleur-de-lys le d e v a n ç a 
par u n grand é l an , en m ê m e temps qu 'Ac téon 
et Coterick ra lent i rent leur course. Le pou la in 
garda son poste et gagna la coupe d 'or contre le 
m ê m e Actéon, Alderman et sept autres concur
rents. Les paris é t a i e n t de 7 contre 4 en faveur 
à"Alderman, et 4 contre 1 contre le va inqueur . 
Alderman p r i t les devants, q u ' i l conserva j u s q u ' à 
une petite distance d u bu t ; là , tous les coureurs 
se r é u n i r e n t ; mais Actéon et Fleur-de-lys d é 
p a s s è r e n t leurs concurrents , et i l s ' é t ab l i t entre 
eux une lu t te a n i m é e , dans laquelle Fleur-de-lys 
l ' empor ta d 'une longueur . 

Le 6 j u i l l e t , elle gagna la coupe d'or à N e w -
Castle-sur-Tyne ; les paris é t a i e n t de 15 contre 
8 en sa faveur . 

Le j o u r suivant , elle gagna la p r e m i è r e man
che pour le p r i x de v i l le et pa rcouru t la se
conde. 

Le 19 septembre, elle gagne la poule à D o n 
caster, 29 joueurs à 10 souverains chacun . El le 
eut pour adversaires Actéon, Lotterie, Jerry et 
d'autres ; mais les paris é t a i e n t 5 contre 4 en sa 
faveur . 

Le 2 1 , elle gagna la coupe d 'or contre Mu-
latto, Hélénus et d'autres. 

Le 29, elle gagna l a course à L i n c o l n . 
Le 12 m a i 1827, elle gagna les en j eux d e l à 

cons t i tu t ion aux courses de Y o r k . I l y avait 
15 souscripteurs à 20 g u i n é e s chacun. Ses ad
versaires é t a i e n t Jerry, Humphrey, Clinker et 
Sirius; les paris é t a i e n t de 6 contre 5 contre 
Fleur-de-lys. 

Pendant la plus grande par t ie de la course, 

elle é t a i t en t ê t e , suivie d 'abord par Jerry et 
Humphrey, Clinker venant le t r o i s i è m e et Sirius 
le q u a t r i è m e ; u n m o m e n t , en passant les pa 
lissades, Jerry semble devoir gagner , mais i l 
v in t à fa i re un é c a r t , et Fleur-de-lys gagna par 
deux longueurs . 

Le 27, elle cou ru t à Manchester pour u n vase 
d u p r i x de 100 g u i n é e s , avec 24 souscripteurs à 
10 souverains chaque ; les paris en sa faveur 5 
contre 4 . A u dernier d é t o u r , elle glissa et m a n 
qua de tomber sur le flanc ; cependant elle se 
r e m i t ; mais, a p r è s une lu t te b i en d i s p u t é e , elle 
pe rd i t la course par une d e m i - t ê t e . 

L e 13 j u i l l e t , elle gagna la coupe d 'or à Pres-
t o n ; 20 souscripteurs à 10 g u i n é e s chaque; la 
course é t a i t de t rois mi l l e s . 

On douta d 'abord qu ' on p û t t rouver u n ad
versaire digne d 'entrer en lice avec elle ; 
mais, à la f i n , le vieux cheval gris de M . M i l -
ton , Euphrates, se p r é s e n t a , ainsi que la Signo-
rina de M . Wysen . L e v ieux cheval avait aussi 
bonne tenue et paraissait aussi gai que j amais , 
et la Signorina é t a i t une j u m e n t b ien connue 
pour ses q u a l i t é s s u p é r i e u r e s ; les paris é t a i e n t 
de 3 contre 1 en faveur de Fleur-de-lys. A p r è s 
les p r é p a r a t i f s d'usage, les c o m p é t i t e u r s f u r e n t 
a m e n é s au poteau et ils pa r t i r en t . Euphrates d é 
ploya un beau j e u et, au bout d 'un d e m i - m i l l e , 
avait te l lement pris l 'avance, que Fleur-de-lys 
q u i , é v i d e m m e n t , at tendait Signorina, v i t q u ' i l 
é t a i t n é c e s s a i r e de se glisser u n peu plus p r è s 
d u v ie i l Euphrates, de crainte q u ' i l ne l u i d é r o 
b â t le p r i x . C ' é t a i t ce que ce lu i -c i semblai t d é 
t e r m i n é à fa i re en gardant son avance aussi 
longtemps que possible. Cela l u i f u t permis j u s 
q u ' à m o i t i é d u b u t ; alors les deux j umen t s s 'é 
l a n c è r e n t en avant, et le v ieux brave abandonna 
la par t ie . L a lu t te devint alors t r è s - i n t é r e s s a n t e . 
Signorina se dis t ingua avec avantage, mais elle 
f u t battue d 'une t ê t e . 

E l l e gagna aussi une coupe , à Goodwood , 
contre le Colonel et Zingara; tous les deux sor
tan t des m ê m e s é c u r i e s q u ' e l l e - m ê m e . 

Une sé r i e de s u c c è s aussi cont inue ls n 'a j a 
mais é t é é g a l é e dans les annales d u sport . L a 
perte de l a coupe de Manchester ne do i t ê t r e 
a t t r i b u é e q u ' à l 'accident qu 'el le é p r o u v a pen
dant la course. E l l e perd i t aussi le S a i n t - L é g e r , 
mais c'est parce qu'el le f u t r e n v e r s é e par le choc 
d ' un autre cheval . E l l e n 'a j amais é t é vaincue 
dans une lu t te f r a n c h e . 

Son m a î t r e f u t p e u t - ê t r e j u s t i f i é , en l a ven
dant 1,500 g u i n é e s , quand i l app r i t qu 'e l le é t a i t 
d e s t i n é e au haras r o y a l ; car i l devenait i m p o s -
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Fig. 190. Le Cheval de chasse anglais. 

sible, d é s o r m a i s , de la d é p o u i l l e r des lauriers 
qu'elle avait g a g n é s . 

On a rarement r e n c o n t r é u n cheval de course 
q u i puisse l u i ê t r e c o m p a r é pour la per fec t ion 
des fo rmes . Son p o i t r a i l ample, sa longueur , ses 
paturons, t o u t i n d i q u a i t qu 'e l le é t a i t f o r m é e é g a 
lement pour la vitesse et pour la fa t igue . L a 
robe é t a i t baie, avec les pieds et les jambes 
noires, et une petite raie sur le f r o n t . Les oreilles 
c o u c h é e s ont é t é b l â m é e s par quelques per
sonnes ; d'autres au contrai re , et avec plus de 
raison, on t c o n s i d é r é ce p r é t e n d u d é f a u t comme 
l ' ind ica t ion d 'un p u r sang. 

George I V l 'acheta de sir M . W . Rid ley pour 
la somme de 38,000 francs. 

Sa race a é t é avidement r e c h e r c h é e par les 
é t r a n g e r s et condui te hors d u royaume. Fleur-
de-lys appartenait en 1842 à M . L u p i n , de 
France, q u i , à la vente de H a m p t o n - C o u r t , l ' a 
cheta pour la fa ib le somme de 13,000 francs. 
La m ê m e personne acheta la j u m e n t Wings, 
m è r e de Caravane, pour 15,000 f r a n c s , et 
Young-Mouse, m è r e deiïattrap, pour 360 g u i n é e s . 

Dans le q u a t r e - v i n g t - d i x i è m e Derby, c o u r u à 
Epsom, le mercred i 26 m a i 1869, se sont p r é s e n 
t é s des chevaux dont les noms m é r i t e n t d ' ê t r e 
cites. 

Ce qu i ô t a i t beaucoup d ' i n t é r ê t à la course, 
cette a n n é e , c'est que la s u p é r i o r i t é de Preten-

der, l ' u n des chevaux e n g a g é s , é t a i t parfaitement 
é t a b l i e depuis longtemps, et qu ' au su de tout le 
monde, aucun des chevaux q u i é t a i e n t avec lu i 
n ' é t a i t de force à l u i t e n i r t ê t e . 

L e p r i x est une poule de 1,250 f r . chaque; 
7,500 francs sont a t t r i b u é s au second, et 3 ,750fr . 
au t r o i s i è m e sur les e n t r é e s . Dis tance, 2,400 m è 
tres env i ron ; 247 chevaux é t a i e n t e n g a g é s , 22 
on t c o u r u . I l s'en est peu f a l l u que la course ne 
se t e r m i n â t pas suivant l 'attente g é n é r a l e . Au 
poteau de distance, Pero-Gomez et Duke-of-Beau-
fort se sont r e n c o n t r é s , ce q u i a d o n n é de l 'a
vance à Pretender; eh b i e n ! m a l g r é cet avan
tage, i l n'est a r r i v é p r e m i e r que d 'une t ê t e , 
Pero-Gomez ba t tant The Drummer d 'une lon
gueur Si le choc n 'avai t pas f a i t f a i re u n faux 
pas à Pero-Gomez, et f o r t e m e n t f r o i s s é son 
jockey Strells , i l est assez probable q u ' i l e û t lu t té 
avec avantage contre son heureux concur ren t . 

Les partisans d u cheval arabe, t o u t en con
venant de la s u p é r i o r i t é de la vitesse des chevaux 
de p u r sang anglais , p r é t e n d e n t que ces chevaux 
sont i n f é r i e u r s dans une course de longue d u r é e : 
c'est une er reur ; m i l l e exemples, en Angle te r re , 
p rouvent le con t ra i re . O n c i te , entre autres, u n 
par i g a g n é sans d i f f i c u l t é par u n pe t i t cheval de 

| demi-sang, Kob, q u i devait accompagner pen-
; dant cent mi l l e s ( t ren te - t ro i s l ieues), la m a l l e -

poste de Boston. 
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Fig. 191. Le Cheval trapu du Suflblk ou Punch. 

LE CHEVAL DE CHASSE ANGLAIS. 

On trouve peu d'agriculteurs qui n'aient du 
g o û t pour les plaisirs des champs et q u i n ' a i 
ment à entendre les aboiements des meutes. Ce
pendant on n 'en vo i t g u è r e q u i puissent n o u r r i r 
u n cheval de chasse, car c'est u n objet de grosses 
d é p e n s e s , le cheval de chasse anglais (fig. 190) 
venant, pour la valeur et la b e a u t é , i m m é d i a t e 
m e n t a p r è s le cheval de course. 

Son p r i x est cependant b ien i n f é r i e u r à celui 
d u cheval de course. 

U n cheval de p u r sang sera p r é f é r a b l e , si sa 
charpente osseuse est suf f i samment solide, sur
tou t s ' i l a é t é i n s t ru i t à s ' é l a n c e r assez hau t pour 
f r a n c h i r les haies. 

C a r a c t è r e s . — Le cheval de chasse, quoique 
t r è s - f i n e m e n t b â t i , est plus f o r t , plus v igoureux 
que le cheval de course. 

Sa t ê t e est pet i te , son cou mince , ses m â 
choires larges. L a t è t e , b ien p l a n t é e , f o r m e 
avec le cou cet angle q u i donne à la bouche que l 
que chose de fin et de gracieux. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — L a p r e m i è r e q u a l i t é 
d ' u n bon cheval de chasse est d ' ê t r e l ége r à la m a i n . 

I l est i n u t i l e de signaler le sang-f roid et le cou
rage comme des q u a l i t é s n é c e s s a i r e s ; t r op i r r i 
table , i l serait g ê n a n t , et peureux devant le 
m o i n d r e obstacle, i l exposerait au r i d i cu l e son 
p r o p r i é t a i r e . 

I l a l a r a p i d i t é et la p e r s é v é r a n c e d u cheval 

BREBM. 

arabe ; i l est on ne peut m e i l l e u r nour l ' ob je t au . 
quel i l est d e s t i n é . 

On e n t r a î n e u n cheval de chasse c o m m e u n 
cheval de course. 

I l f au t le d é b a r r a s s e r de tou te graisse super
flue, par lespurgat ions et i 'exercice, en se gardant 
de le t rop d é p r i m e r ; on l 'habi tue insensiblement à 
d é p l o y e r toute son é n e r g i e sans s ' incommoder . 
Deux ou trois purgat ions d'une force raisonna
ble, quand la saison approche, une n o u r r i t u r e 
fo r te et abondante, u n temps de galop d'une l ieue 
chaque j o u r , vo i là à peu p r è s tous les soins que 
r é c l a m e l ' e n t r a î n e m e n t . Les gens q u i m é n a g e n t 
l eu r m o n t u r e n 'en usent que 30 j o u r s dans le 
cours de la saison, avec u n exercice m o d é r é dans 
les j o u r s i n t e r m é d i a i r e s , et une sueur f o r c é e dans 
ce lu i q u i p r é c è d e la chasse. On ci te u n cheval 
qu i suivi t la chasse 70 fois dans une saison. C'est 
u n c h i f f r e q u i n'a jamais é t é d é p a s s é . 

Jadis, en Angle te r re , on voyai t les f emmes 
chasser avec le m ê m e en t ra in que les hommes . 
L a reine El isabeth, entre autres, é t a i t p a s s i o n n é e 
pour cet exercice. Plus t a rd , cette mode d é c l i n a , 
et les plaisanteries piquantes que se p e r m i t à ce 
sujet la sp i r i tue l le cour de Charles I I c o n t r i b u é ' 
r en t à la d i s c r é d i t e r . 

LE CHEVAL NOIR D'ANGLETERRE. 

C'est un cheval de gros trait que l'on trouve 
dans le Staf fordshi re . 

I l correspond à not re Boulonais pour la masse 

I I — 147 
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et l a t a i l l e ; i l le d é p a s s e m ê m e , mais i l n 'en a 
pas les q u a l i t é s . 

C a r a c t è r e s . — I l a une stature é n o r m e , le 
cof f re l o u r d , les jambes rondes, les é p a u l e s en

g o r g é e s . 
A p t i t u d e s e t e m p l o i . — I l n'est n i de char

rue n i de vo i tu re , mais i l a quelque chose entre 
es deux; gras comme u n b œ u f , et en d é p i t de 

ses mouvements fiers et a p p r ê t é s au d é p a r t , 
i l n'est pas capable de fa i re plus de six m i l 
les à l 'heure, et se t rouve é p u i s é par u n seul 
j o u r de t rava i l u n peu dur . 

LE BAI DE CLEVELAND. 

Le bai de Cleveland a remplacé le cheval noir. 
C a r a c t è r e s . — L ' e x t é r i e u r de cet an imal est 

aussi d i f f é r e n t de celui de l ' ancien cheval no i r 
q u ' i l est possible de le concevoir . C'est u n an imal 
aussi g rand , au vaste p o i t r a i l , aux é p a u l e s o b l i 
ques, aux jambes plates, ayant beaucoup plus 
de vigueur et t rois fois plus de vitesse. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — I l y a cependant en
core des d é c e p t i o n s dans les meil leurs chevaux de 
cette race a m é l i o r é e . Dans la rue , l eur al lure 
est noble, et i ls sont capables de plus d 'efforts 
que l 'ancienne race lourde et paresseuse; mais 
i ls n 'ont pas toute la v igueur que l 'on pour ra i t 
d é s i r e r , et une couple de pauvres chevaux de 
poste les bat t ra ient c o m p l è t e m e n t au bout de 
deux j o u r s . 

L ' ac t ion d u genou et la grande é l éva t i on d u 
pied est e s t i m é e une grande q u a l i t é dans les 
chevaux de vo i tu re , parce qu'el le a joute à la 
grandeur et à l ' é l é g a n c e de leur a l lure . Mais , 
comme nous l'avons d é j à d i t , cette act ion est n é 
cessairement a c c o m p a g n é e d'une d é t é r i o r a t i o n 
des jambes et des pieds q u i devient b i e n t ô t ap
parente. 

Les p r inc ipaux points d 'un cheval de vo i tu re 
sont u n embonpo in t éga l , u n corps rond et b ien 
p r o p o r t i o n n é , l'os au-dessous d u genou, et les 
pieds sains et larges. 

Le bai de Cleveland est la souche des mei l leurs 
chevaux de vo i tu re ; i l est p r inc ipa lement r e n 
f e r m é dans le Yorksh i r e et D u r h a m , p e u t - ê t r e le 
L inco lnsh i r e d 'un c ô t é et N o r t h u m b e r l a n d de 
l 'aut re . Mais on le t rouve d i f f i c i l e m e n t dans toute 

•sa p u r e t é en l ' u n o u l 'autre pays. On croise la 
j u m e n t de Cleveland par u n cheval de p u r sang, ou 
b ien un trois-quarts, q u i soit assez f o r t et assez 
g rand ; et le f r u i t en est le cheval de vo i tu re , 
t r è s - c é l è b r e , au cou a r q u é et aux grandes allures. 
On obt ien t d u cheval p u r sang, d'une ta i l le suf

fisante, mais q u i ne p o s s è d e pas autant de force , 
les chevaux à grandes guides, et le cheval propre 
au char iot . L e professeur L o w (1) donne la des
c r i p t i o n suivante d u bai de Cleveland : C'est le 
m é l a n g e progressif d u sang des chevaux pur 
sang à ce lu i d 'une race c o m m u n e q u i a p r o d u i t 
le cheval de vo i tu re a p p e l é le ba i de Cleveland. 
Ce n o m d é r i v e de sa couleur et d ' u n pays fe r t i l e 
n o m m é Cleveland, au n o r d d u c o m t é de Y o r k , 
sur les bords d u Tus . Vers le m i l i e u d u s ièc le 
dernier , cet endro i t dev in t c é l è b r e p o u r une race 
de chevaux e s t i m é s et d 'une grande fo rce , q u i , 
lorsque l 'ancien cheval l o u r d de carrosse n ' é t a i t 
plus de mode, devint t r è s - r e c h e r c h é e p o u r les ca
l è c h e s , les chariots et autres voi tures de luxe. 
Toutefois la race ne se borne pas à Cleveland; 
on l 'a obtenue par le m é l a n g e progressif d u sang 
d u coureur avec les diverses races d u pays. 
Pour é l e v e r ces chevaux, i l f au t se servir des 
m ê m e s pr incipes que p o u r le coureur m ê m e . I l 
f a u t que les j u m e n t s , aussi b i en que les é t a l o n s , 
aient les q u a l i t é s requises. Le canton de Cleve
land do i t sa s u p é r i o r i t é en cette bel le race de 
chevaux à la possession d 'une race d é f i n i e , for 
m é e n o n par u n m é l a n g e accidente l , mais par 
des soins assidus. 

Quoique le ba i de Cleveland paraisse r é u n i r le 
sang des plus beaux chevaux, ainsi que ce lu i des 
plus grands d u pays ; q u o i q u ' i l a jou te Fact ion à 
la force , plusieurs personnes on t n é a n m o i n s 
c h e r c h é u n autre m é l a n g e de sang plus rappro
c h é de ce lu i d u coureur . On les croise, par 
c o n s é q u e n t , avec des chevaux de chasse, ou des 
chevaux pur sang, et, par ce m o y e n , on obtient 
u n autre genre de cheval de v o i t u r e , d 'une fo rme 
plus l é g è r e et d 'une race plus é l e v é e ; et plusieurs 
des chevaux e s t i m é s de Cleveland, d e s t i n é s au 
char io t et aux grandes guides , sont maintenant 
presque p u r sang. La cou leur baie est la plus 
e s t i m é e ; mais o n se sert souvent des chevaux gris. 

Les Angla i s obt iennent le cheval de f iacre d'une 
race moins noble , mais p lus fo r t e ; et i ls doivent 
au cheval demi-sang le mach in i s t e , le cheval de 
poste et le cheval de carrosse o rd ina i re ; o n peut 
regarder Cleveland et la va l l ée de P i cke r ing , à 
l'est d u c o m t é de Y o r k , c o m m e les mei l leurs 
pays en Angle te r re p o u r la r e m o n t e des chevaux 
de vo i tu re , de chasse et de fiacre. L e cheval de 
voi ture n'est r i e n au t re chose q u ' u n cheval de 
chasse b i en g rand et b i en f o r t . L e cheval de 
fiacre p o s s è d e , en pe t i t , p lusieurs des q u a l i t é s 
d u cheval de chasse. 

(1) Low, The Breeds of British domesticated anvnals. 
London, 1841. 
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LE CHEVAL TRAPU DU SUFFOLK. 

C'est u n cheval de t r a i t anglais. 
I l descend d 'un é t a l o n n o r m a n d et d 'une j u 

men t de S u f f o l k . 
C a r a c t è r e s . — I l est n o m m é ' punch, à cause 

de ses formes arrondies et trapues (fig. 191). 
L a puissance é n o r m e de cet an ima l r é s u l t e de 

la posi t ion de ses é p a u l e s , q u i sont t r è s - b a s s e s 
et l u i permet tent de t i r e r f o r t emen t d u col l ier . 

Le v ra i su f fo lk est presque é t e i n t . 
A p t i t u d e s e t e m p l o i . — C 'é ta i t u n cheval 

vigoureux, t i r a n t à p l e in col l ie r et r é s i s t a n t 
t ou t u n long j o u r au t r ava i l le plus rude . Une 
de ses q u a l i t é s les plus p r é c i e u s e s et les plus 
rares (la race actuelle n 'en est pas c o m p l è 
tement d é p o u r v u e ) , c ' é t a i t la v ivac i t é d 'act ion 
unie à la persistance dans l ' e f fo r t . Ma in t cheval 
de t r a i t sait ce q u ' i l peut fa i re , et si en l'es
sayant i l é c h o u e , tous les coups de foue t d u 
monde ne le fo rce ron t p o i n t à une nouvelle 
tentative. Le vieux suf fo lk , l u i , s 'obstinait jus
q u ' à tomber d ' é p u i s e m e n t . C 'é ta i t u n beau spec
tacle de vo i r , au signal d u conducteur et sans 
l 'aide d u fouet , u n attelage de vrais suffolks p l ie r 
les genoux sous le fardeau et l ' e n t r a î n e r m a l g r é 
t o u t ; mais plus d 'un de ces magnif iques attelages 
a é t é r u i n é par suite de paris i n s e n s é s o ù l ' o n 
demandait à l eur v igueur u n e f fo r t e x a g é r é . 

LE CLYDESDALE. 

Le clydesdale est un bon cheval de trait pour 
le t r ava i l de la f e rme et dans u n pays monta 
gneux. Ce cheval p rend son n o m d 'un d is t r ic t 
de la Clyde, en Ecosse, o ù i l est p r inc ipa lement 
é l evé . L e clydesdale do i t son or ig ine à u n des 
ducs d ' H a m i l t o n , q u i croisa les mei l leurs j u 
ments de Lana rk avec les é t a l o n s q u ' i l avait ame
n é s de Flandre . 

C a r a c t è r e s . — L e clydesdale (fig. 192) est plus 
g rand que le su f fo lk ; i l a une mei l leure t ê t e , u n 
plus long cou ; sa charpente est plus l é g è r e , et 
ses lombes sont plus pleins. 

I l est o rd ina i rement no i r , mais le b r u n ou le 
ba i devient c o m m u n , et m ê m e le gris s'y ren
contre assez f r é q u e m m e n t . I l est plus l ong de 
corps que le cheval no i r d 'Angle ter re , et moins 
pesant, moins compacte et moins v igoureux . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — I l est f o r t , h a r d i , 
constant au t i rage, et ra rement rét i f . Les parties 
d u sud de l 'Écosse se fournissent p r inc ipa l emen t 
dans ce d i s t r i c t ; et beaucoup de clydesdales 
sont e x p o r t é s en Angle te r re pour le service d u 

labourage, de la voi ture et m ê m e de la mon tu re ; 
des marchands de presque toutes les parties d u f 

Royaume-Uni se rendent aux m a r c h é s de Glas-
cow et de R u t h e r g l e n . 

Leu r a l lure est plus f ranche que celle d u 
cheval no i r , et pour u n t rava i l ord ina i re , l eu r 
act ion est plus u t i l e . I ls t i r en t avec constance, 
et d 'ordinai re sont exempts de vices. 

Les longues allures q u i c a r a c t é r i s e n t cette race, 
sont en part ie le r é s u l t a t de sa con fo rma t ion , en 
part ie ce lu i de leur é d u c a t i o n ; mais de quelque 
par t qu'elles proviennent , elles a jou ten t grande
men t à l ' u t i l i t é d u cheval, t an t aux chasses que 
sur la rou te . A u c u n cheval d u royaume ne peut 
ê t r e c o m p a r é à ceux de l 'ouest de l'Ecosse, p o u r 
t r a î n e r de lourdes charges, à pas é g a l . 

Selon l ' op in ion de M . L o w , les chevaux de Cly
desdale, quoique i n f é r i e u r s en poids et en v i 
gueur au cheval no i r , et ne p o s s é d a n t n i la 
b e a u t é de formes n i les mouvements gracieux 
de la meil leure classe des chevaux de t r a i t d u 
Nor thumber l and et de D u r h a m , p o s s è d e n t ce
pendant des q u a l i t é s q u i les rendent t r è s - p r é 
cieux pour le service o rd ina i re . Sur la route , i ls 
e x é c u t e n t des t â c h e s q u i peuvent d i f f i c i l e m e n t 
ê t r e s u r p a s s é e s , et aux champs, on les t rouve 
s û r s , constants et dociles. 

LE CHEVAL DU LINCOLNSHIRE. 

C'est un cheval de gros trait, que l'on trouve 
dans les plaines d u L inco ln sh i r e . 

C a r a c t è r e s . — Ces lourds chevaux s ' é l è v e n t 
mervei l leusement , pour ce q u i est de la tai l le : 
dans les marais du L inco lnsh i re , i l en est peu q u i à 
deux ans et d e m i n 'a t te ignent c i n q pieds et d e m i ; 
cependant n i le sol , n i les p rodu i t s du sol ne 
valent m i e u x que dans d'autres c o m t é s , l o i n de 
là ; la par t ie basse d u L i n c o l n s h i r e n'est p o u r la 
ma jeure part ie qu 'une argi le f r o i d e et s t é r i l e . 
La v é r i t a b l e expl ica t ion en celte m a t i è r e , c'est 
que certaines si tuations sont p r é f é r a b l e s à d 'au
tres pour diverses exploi ta t ions et p o u r d i f f é 
rents é lèves d ' an imaux , i n d é p e n d a m m e n t de l a 
richesse d u sol o u des p â t u r a g e s . L e p r inc ipa l 

| a r t du f e r m i e r est de t rouver ce q u i convient le 
mieux à sa terre et d 'en t i r e r le p r o d u i t q u i a le 
plus de valeur. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Les fe rmiers d u Sur-
rey et d u Berkshi re a c h è t e n t u n grand nombre 
de ces chevaux à l ' â g e de deux ans, les f o n t t r a 
va i l le r m o d é r é m e n t deux autres a n n é e s , et alors 
les envoient au m a r c h é de Londres o ù i ls s'en 
d é f o n t avec u n p r o f i t de 10 o u 12 pour 100, 



Fig. 192. Le Clydesdale. 

Ces chevaux sont vendus à u n indus t r i e l v o i - | 
s in de Londres q u i les p r é p a r e par des exercices 
graduels au service qu ' i ls f e ron t dans Ja cap i 
tale. Le voyageur serait probablement é t o n n é en 
voyant quatre de ces é n o r m e s an imaux a t t e l é s 
en l igne à une charrue, sur u n sol peu r é s i s t a n t , o ù 
deux chevaux plus l é g e r s suf f i ra ien t parfa i tement . 

On les p r é p a r e ainsi à l eu r f u t u r emp lo i , et, 
avec raison, on ne leur demande pas le d é p l o i e 
ment de toute leur force , a t tendu que leurs os 
ne sont pas encore b ien f o r m é s , n i leurs a r t i c u 
lat ions b ien jo intes . Le t rava i l constant et mo
d é r é de la charrue les dispose à leur t â c h e q u i 
consiste à t i r e r d u col l ie r d'une f a ç o n é g a l e e t c o n -
t i n u e . Ce sont aussi des chevaux de parade d e s t i n é s 
à salisfaire l ' o rgue i l d 'un brasseur j a l o u x de 
m o n t r e r des chevaux plus beaux que ceux d u 
vo is in . 

Ce lu i dont nous donnons le po r t r a i t (fig. 193) 
appart ient à M M . Barc lay-Perkins , f a m e u x bras
seurs de Londres ; à deux ans et demi i l f u t 
a c h e t é par u n f e r m i e r du Berksh i re , sur les terres 
duque l i l t rava i l la deux ans. I l f u t alors vendu 
à la fo i re d ' A b i n g d o n au m a q u i g n o n chez q u i 
M . Barclay l 'acheta. 

3° Les races suisses, 

« La Suisse, dit Tschudi (1), possède une race 
de chevaux plus o u moins p a r t i c u l i è r e , et q u ' i l 
est assez d i f f i c i l e de c a r a c t é r i s e r : elle se d is t in
gue de celles de la Souabe et de l 'A l l emagne du 
N o r d par une charpente p lus f o r t e , le p o i t r a i l et 
le c r o u p i o n plus larges, plus de force et de per
s é v é r a n c e dans le t r a i t . L a pesanteur de leurs 
allures ne les rendant pas propres à la selle, ils 
n 'en sont que mei l l eu r s p o u r la v o i t u r e , surtout 
la bel le race d u canton de F r i b o u r g et de l ' E m 
mentha l . Dans cette v a l l é e , ainsi que dans le 
canton de S c h w i l z , on est pa rvenu à é l e v e r d'ex
cellents chevaux de selle par le c ro isement avec 
des é t a l o n s espagnols et a l lemands. On condui t 
en France , dans les environs de L y o n , pour le 
halage des ba teaux, les v i g o u r e u x chevaux de 
F r i b o u r g , p r é f é r é s p o u r ces t ravaux à ceux de la 
Bourgogne . 

« I l y a quelques cantons o ù l ' é d u c a t i o n du 
cheval p r o s p è r e et o ù l ' on en é l è v e plus que le 
pays n 'en emploie ; c'est sur tou t ce lu i de Soleure, 

U) Tschudi^/e* Alpes, p. 709. 
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dont le gouvernement encourage beaucoup ce 
genre d ' industr ie ; puis ceux de Berne, d ' o ù les 
beaux coursiers de l ' E m m e n t h a l vont en France 
et à M i l a n , t r a î n e r les plus r iches é q u i p a g e s ; 
de Schwi tz , o ù les chevaux d u couvent d ' E i n -
siedeln é t a i e n t si f ameux au x v i e s ièc le qu ' i l s 
a l la ient en Al lemagne et en I ta l ie f igurer dans les 
é t a b l e s des princes et des ducs, et où l ' on en 
rencontre encore avec la belle encolure du cy
gne; d ' U n t e r w a l d , et en f in de Glaris, o ù toute
fois cette é d u c a t i o n d i f f i c i l e va en d é c l i n a n t . 
A u t r e f o i s ce dernier canton envoyait annuel le
men t 200 à 300 chevaux à la fo i re de Lugano, et 
a u j o u r d ' h u i , i l n 'y en condu i t presque p lus . 
Dans le pays de Saint -Gal l , c'est à Gaster, dans 
les anciennes seigneuries de Sax et de W e r d e n -
berg , que l ' on é lève le cheval ; dans le canton 
d 'Appenzel l , c'est dans les Rhodes i n t é r i e u r e s et 
sur les montagnes d ' U r n œ s c h ; dans les Grisons, 
au P r œ t i g a u , au Rhe inwa ld , à Maienfe ld , Zizers, 
Ig i s , et entre Reichenau et Tavetsch. N u l l e par t , 
d u reste, cette indus t r i e ne s'exerce en grand, 
parce que les p â t u r a g e s c o m m u n a u x sont g é n é 
ra lement t rop mauvais pour servir au d é v e l o p 
pement et à l 'embell issement de la race. Celle-
c i d é p e n d aussi beaucoup, cela va sans d i re , de 
l ' e s p è c e de l ' é t a l o n . 

« Dans nos Alpes, on r é s e r v e aux chevaux les 
endroits humides , d 'un herbage acide, que le 
b é t a i l n 'a ime pas. I l s c i r cu l en t joyeusement , et 

sans surveil lance, dans leurs domaines, q u i ne 
doivent pas ê t r e s i t ué s sur des pentes t r o p ra
pides; d u reste, on leur e n l è v e les fers de der
r i è r e d è s qu ' i l s a r r ivent sur la montagne . Pendant 
l ' é t é , on se sert t r è s - p e u de chevaux dans le 
canton d 'Appenzel l , et on l eu r abandonne t o u t 
le t e r r a in vague des hauteurs. Quand le gazon 
est c o m p l è t e m e n t t o n d u , ils courent de n u i t , 
quelquefois à plusieurs lieues de distance, rega
gner leur é c u r i e , et pour cela i ls f ranchissent 
haies et fos sés . I l s a iment ex t raord ina i rement la 
vie i n d é p e n d a n t e des Alpes : nous avons v u des 
chevaux retenus dans la va l l ée s ' é c h a p p e r leste
men t et regagner le p â t u r a g e o ù i ls avaient p a s s é 
u n é t é ; on est m ê m e o b l i g é quelquefois de les 
vendre au l o i n , parce que le souvenir qu ' i l s gar
dent de la montagne est si v i f , qu ' i l s p ro f i t en t 
de toutes les occasions de s 'enfui r p o u r y r e 
tourne r . Quelque temps avant de les fa i re des
cendre des Alpes , o n l eu r donne j o u r n e l l e m e n t 
u n peu de sel pour rendre le p o i l plus fin, p lus 
n o i r et p lus lu isant , m a i s o n ne les soumet j a 
mais à l ' é t r i l l e dans la montagne . O n compte 
dans le canton de Glaris q u ' u n cheval adul te 
mange quatre bottes de f o i n par j o u r , c ' e s t - à -
d i re autant que quatre vaches, et son ent re t ien 
c o û t e , pendant l ' é t é , env i ron v ing t - c inq f rancs ; 
les poulains q u i t e t t en t ne payent pas.Les chevaux 
de pesantes races ne sont pas propres à la p â t u r e 
et ne peuvent y ê t r e e n v o y é s que t o u t jeunes. 
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Pendant l ' h iver , les chevaux des c o n t r é e s monta
gneuses ont la rude besogne de descendre le 
bois c o u p é dans les f o r ê t s sauvages et rapides. 
On ne se sert pas d u t r a î n e a u , mais les grosses 
poutres sont tou t bonnement a t t a c h é e s à u n t i 
m o n , que le cheval t r a î n e courageusement sur 
son roide sentier, galopant quelquefois par les 
pentes les plus rapides, et mon t ran t pa r tou t une 
prudence et une force muscula i re admirables . 
On ne leur donne pas d'avoine t an t qu ' i l s sont 
dans la montagne, car le f o i n aromatique, menu 
et f o r t i f i a n t des hauteurs , q u i ne do i t m ê m e leur 
ê t r e d i s t r i b u é qu'avec mesure, remplace à mer
vei l le le g ra in , et les ma in t i en t for ts , gras et 
dispos. 

« L a Suisse emploie encore beaucoup de che
vaux au commerce de t ransi t , et, avant que les 
belles routes de nos Alpes fussent construites, 
i ls é t a i e n t les seuls moyens de c o m m u n i c a t i o n 
entre les pays l im i t rophes . C h a r g é s de quatre 
seaux de beurre o u de f romage , et recouverts 
d'une toi le c i r é e b i g a r r é e , i ls avancent d 'un pas 
lent et s û r , sous leur pesant fardeau, le l ong d 'un 
sentier souvent aussi é t r o i t que la m a i n . É t a n t 
h a b i t u é s d è s leur jeune â g e aux pentes alpestres, 
ils accomplissent ces tours d'adresse avec une 
p r é c i s i o n et u n sang-froid dont u n coursier de la 
plaine serait incapable. Dans les v a l l é e s , leur con
ducteur se perche encore par-dessus les seaux de 
beurre, et galope en yolanl à travers les villages. 

« I l nous reste encore à parler de ces chevaux 
de montagne, à grosse charpente, q u i t ranspor
tent d 'une f a ç o n si remarquable les ma rchan 
dises et la poste à travers les cols les plus f r é 
q u e n t é s des Alpes. On sait qu 'en hiver toutes 
ces belles routes sont couvertes de plusieurs 
toises d é n e i g e , et que le passage s ' o p è r e , en m o n 
t an t et en descendant, par le moyen de courts 
zigzags t r a c é s dans la neige. Chaque voyageur, 
b ien e n v e l o p p é de son manteau , est p l a c é sur 
u n pet i t t r a î n e a u a c c o m p a g n é d 'un pos t i l lon qu i 
do i t guider la f r ê l e machine sur cette route i n é 
gale. Avec une force merveil leuse, le cheval re 
t i e n t au-dessus de l ' a b î m e le t r a î n e a u t ou jou r s 
p r è s de s'y é l a n c e r , et, selon les circonstances, 
i l appuie t a n t ô t sur la droi te et t a n t ô t sur la 
gauche d u c h e m i n . Si le v é h i c u l e vient à verser, 
le p ruden t an imal se cramponne dans la neige 
et at tend pa t iemment qu 'hommes et bagages 
aient repris l eur place. Sans l u i , sans son i n t e l 
ligence, le passage des montagnes serait impos
sible en hiver , car sa prudence est aussi remar
quable que sa fo rce , sa patience, son courage. 
Nous avons vu un de ces chevaux dont le t r a î n e a u , 

sor t i de son o r n i è r e de neige, pendai t L i j à au-
dessus de l ' a b î m e , se coucher d u c ô t é de la 
montagne pour fa i re contre-poids et attendre 
t r a n q u i l l e m e n t que le m a l f û t r é p a r é . I l arrive 
quelquefois des accidents dans ces e x p é d i t i o n s 
d 'h iver , et nous en avons appris u n t r i s te exemple 
dans le Poschiavo. U n h o m m e f o r t à son aise 
t ranspor ta i t u n j o u r , avec ses douze chevaux, du 
v in de la Va l t e l i ne , par le passage de la Bernina. 
L e voyage se faisait suivant l'usage : le premier 
q u a d r u p è d e m u n i de la c loche , le second du 
co l l i e r à sonnettes, tous po r t an t des m u s e l i è r e s 
de bois, et, de chaque c ô t é , des tonneaux plats. A 
u n f r o i d p iquan t , s u c c é d a u n t o u r b i l l o n de neige, 
q u i couvr i t sentier, b ê t e s et conduc teur .Ce lu i -c i 
succomba b i e n t ô t , et on le t r ouva ge lé et roide 
au m i l i e u de la neige. Les chevaux q u i t t è r e n t le 
zigzag et se d i r i g è r e n t vers u n chale t o ù i ls avaient 
s é j o u r n é pendant l ' é t é . Us r é u s s i r e n t à le retrou
ver, f r a n c h i r e n t les palissades, et e n f o n c è r e n t la 
porte ; la m o i t i é seulement p u t entrer dans l ' i n 
t é r i e u r , car les tonneaux s ' é t a n t e n t a s s é s de r r i è r e 
eux, en tomban t au seu i l , f e r m è r e n t le passage 
au reste de la t roupe , q u i succomba .b ientô t au 
f r o i d et à la neige; ceux de l ' i n t é r i e u r résistè
rent plus longtemps, mais i ls finirènt d'une ma
n i è r e plus m i s é r a b l e encore, et par les tortures 
de la f a i m . On v i t , quand on les re t rouva , qu'ils 
avaient r o n g é le c u i r de leurs harnais et dévo ré la 
pai l le qu ' i l s cont iennent . » 

i» Les races françaises. 

Les races f r a n ç a i s e s avaient d é j à acquis une 
grande r é p u t a t i o n b i en avant la c o n q u ê t e de 
C é s a r . 

A u j o u r d ' h u i , le cheval de p u r sang ne rap
pelle g u è r e , en France , qu 'une i d é e de plaisir et 
de luxe. On p a r a î t le c ro i re presque uniquement 
d e s t i n é à l'usage des personnes r iches et aux 
courses publ iques . 

L ' i n t r o d u c t i o n des courses en France est de 
date toute r é c e n t e . 

L a p r e m i è r e course eut l i e u en 1776, dans la 
plaine des Sablons, ent re u n cheval d u comte 
d 'Ar to i s et u n cheval d u marqu i s de Contlans ; 
p u i s , la m ê m e a n n é e , à Fon ta ineb leau , entre 
u n Anglais n o m m é F i t zge ra ld et u n cheval du 
duc de Nassau. L ' a n n é e suivante , le m ê m e duc 

. de Nassau f i t c o u r i r contre des chevaux d u pr ince 
de G u é m é n é e et du comte d ' A r t o i s . 

Jusqu 'en 1783, p lus r i e n . 

Ces courses é t a i e n t e n g a g é e s sans p é r i o d i c i t é , 
par des grands seigneurs anglomanes q u i affec
ta ient d ' emprun te r à nos voisins non-seulement 
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le chapeau r o n d , mais aussi les m œ u r s et le l a n 
gage d u t u r f . Le p r i x o r d i n a i r e de ces courses 
é t a i t une somme de 2,500 f rancs . 

L e p remie r E m p i r e encouragea les courses, 
o u , pour m i e u x d i r e , les i n s t i t ua non-seulement 
à Paris, mais dans les d é p a r t e m e n t s , et, d è s 
1806 (5 octobre), une course eut l i eu au Champ 
de Mars, pour chevaux et j umen t s de t ou t â g e 
et de toute e s p è c e . 

Sauf deux ou t rois i n t e r rup t ions , l ' i n s t i t u t i o n 
s'est maintenue depuis. E l le se d é v e l o p p a g ra 
duel lement ; et, sous la Restaurat ion, elle c o m 
m e n ç a à jeter quelque é c l a t . E n 1819, le comte 
de Narbonne engagea son cheval, q u i s'appelait 
Lattitat, contre u n cheval d 'Horace Verne t q u i 
«s'appelait Caleb : Lattitat f u t va inqueur . Vers 
1823, le vicomte d ' A u r e , le duc de Guiche, le 
pr ince de Salms, le comte d'Escars, commencent 
à figurer p a r m i les p r o p r i é t a i r e s de chevaux ; en 
1826, apparaissent l o r d H e n r i Seymour, M . de 
Tocquevi l le , M . Schickler et le comte d'Orsay. 

Dès ce momen t , la vogue des courses se d é 
cida. Des hommes q u i , depuis, ont o c c u p é des 
positions dans la s o c i é t é ou dans la vie des af
faires publiques, engageaient des chevaux, s u i 
vaient les courses, et quelquefois m ê m e a f f ron 
taient les pé r i l s d u steeple chase et de la course 
de gentlemen. I l nous suf f i ra de ci ter le comte 
W a l e w s k i , le p remier p r o p r i é t a i r e connu q u i , 
en 1829, ai t m o n t é l u i - m ê m e son cheval, Young 
Cornus; le pr ince de la Moskowa, q u i coura i t 
dans le p remier steeple chose (1830) à cô té de lo rd 
Pembroke et d u comte d'Orsay ; le comte Edgar 
Ney; le comte Anatole Demidoff , avec son cheval 
Lionel Lincoln, contre deux chevaux de M . Ch. La-
fitte (1834); M . de M o r n y , q u i f u t u n des plus 
i n t r é p i d e s cavaliers r e m a r q u é s dans ces p é r i l l e u x 
exercices. 

On a r e m a r q u é qu 'en g é n é r a l , les chevaux de 
France ont de t rop grosses é p a u l e s . Cependant 
les d i f f é r e n t e s races de chevaux ont subi en 
France de notables a m é l i o r a t i o n s depuis quel 
ques a n n é e s . Le gouvernement et, à son exemple, 
de riches p r o p r i é t a i r e s se sont act ivement occu
p é s de cette quest ion q u i i n t é r e s s e au plus hau t 
p o i n t , non-seulement le commerce i n t é r i e u r et 
la puissance m i l i t a i r e de la France , mais aussi 
les classes riches q u i recherchent avec empres
sement les beaux chevaux de m a i n et les b r i l 
lants attelages des voi tures de l u x e . 

P a r m i les personnes q u i , à u p r i x de leurs soins 
et de leur argent , ont c h e r c h é les solutions de la 
ques t ion chevaline, se t rouvent des hommes dis
t i n g u é s , q u i on t sur tout e n c o u r a g é l ' i n s t i t u t i on 

des courses. Mais, s ' i l n'est pas vra i que les é l e v e u r s 
soient des entrepreneurs de spectacles, que les 
jockeys soient des é c u y e r s de c i rque , i l f au t recon
n a î t r e q u ' à cô t é de la question indus t r i e l l e de 
l ' a m é l i o r a t i o n de la race i l n 'y a pour beaucoup, 
dans les courses, q u ' u n amusement b r i l l a n t , et 
que c'est moins au p r o f i t d 'un i n t é r ê t agricole ou 
commerc ia l qu'en vue d ' un g o û t de luxe et de 
v a n i t é qu 'on risque son argent et ses membres . 

E n effet , nous avons j u s q u ' i c i f o r t m a l r é u s s i 
à a m é l i o r e r les e s p è c e s l é g è r e s pour lesquelles 
on a t an t d i s c u t é , t an t d é p e n s é i n u t i l e m e n t ; 
n é a n m o i n s , on do i t chercher à t i r e r le pa r t i 
que l ' on pou r r a i t t i r e r de la propagat ion d u che
val de p u r sang dans u n b u t d ' u t i l i t é pub l ique , 
no tamment pour refaire une race de chevaux lé 
gers, q u i , dans no t re pays, devient de plus en 
plus rare, et dont on ne peut se passer n i pour 
la cavalerie, n i m ê m e p o u r le t r a i t . 

A d é f a u t de chevaux f r a n ç a i s l é g e r s , nous n ' en 
avons pas moins de t r è s - b o n n e s races de t r a i t , 
que nous devons à notre ag r i cu l tu re . 

C o n s i d é r é e s à u n certain p o i n t de vue t o p o 
graphique, on les divise en : 1 0 races de monta
gne ; 2° races de plaine; 3° et races de vallée. 
E u é g a r d aux diverses zones c l i m a t é r i q u e s d u 
t e r r i t o i r e , on a admis des races d u Nord, d u 
Midi, de Y Est, de Y Ouest et d u Centre. On a encore 
d i s t i n g u é les races en : celles des pays fe r t i l es , 
races grandes, é t o f f é e s ; et celles des pays pau
vres, petites, faibles o u robustes, selon la q u a l i t é 
de la v é g é t a t i o n . V o i c i , topographiquement , les 
principales races de chevaux i n d i g è n e s ; elles 
ont r e ç u les noms des l oca l i t é s q u i les f o u r n i s 
sent : Camargue (1), landaise ou des dunes de Gas
cogne (2), des Pyrénées ou de Tarbes, navarrine, 
bigourdane, de l'Auvergne, bourguignonne ou niver-
naise, limousine, anglo-normande, corse, du Mor
bihan et de la Cornouailles, poitevine, percheronne, 
du Boulonais, flamande,picarde, ardennaise, franc-
comtoise, etc. 

LES CHEVAUX DES PYRÉNÉES. 

L a race b e r b è r e , i m p l a n t é e sur le versant 
septentr ional des P y r é n é e s , a p r o d u i t le cheval 
des Pyrénées, n o m m é quelquefois cheval de Tarbes 
(fig. 194), en raison des magni f iques haras é t a 
bl is aux environs de cette v i l l e , et d ' o ù sortent 
M 
les plus beaux chevaux de cette race. 

Le type barbe m o d i f i é , existe é g a l e m e n t dans 
les P y r é n é e s , sous le n o m de race navarrine. 

C a r a c t è r e s . — Son f r o n t est large et l é g è r e -

(1) Voyez page 322. 
(2) Voyez page 324. 
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Fig. 194. Le Cheval de Tarbes. 

ment b o m b é ; sa face, courte, large, à chanf re in 
épa i s et fo r t ement p r o é m i n e n t au niveau des 
orbites ; ses naseaur sont peu ouverts ; sa bouche 
est petite ; son œi l grand ; son orei l le droi te et 
m i n c e ; sa physionomie, calme au repos, mais 
s 'animant pendant l ' ac t ion . Sa ta i l le est é g a l e 
men t pe t i te ; son encolure , for te et garnie de crins 
longs et soyeux. Les membres sont for ts , avec de 
longs canons ; le dos et les reins sont courts et 
larges ; l a queue est t o u f f u e . L a robe est de cou
leu r var iable , mais g é n é r a l e m e n t grise. 

L e navar r in , m o d i f i é à son t ou r , a p r o d u i t la 
belle race que l ' on c o n n a î t a u j o u r d ' h u i sous le 
n o m de race bigourdane. 

D ' a p r è s M . Gayot (1), le cheval b igourdan 
(fig. 195) a plus de ta i l le et de corpulence que 
l ' anc ien cheval navarr in et que le t a r b é e n , q u i 
l 'a p r é c é d é . Son d é v e l o p p e m e n t n o r m a l tend à 
le fixer vers les dimensions q u i donnent le bon 
cheval de lanciers ; i l p rend donc les aptitudes d u 
cheval de cavalerie de l igne , tandis q u ' i l é t a i t 
descendu au-dessous des propor t ions e x i g é e s 
pour la cavalerie l é g è r e . Sa t ê t e est u n peu plus 
a l l o n g é e que chez le p r o d u i t exclus i f de l 'arabe, 

(1) Gayot, Nouv. Dict. vétérinaire. Paris, 1857, t . I I I , 
art. CHEVAL. 

mais elle est r e s t é e expressive et t r è s - c a r a c -
t é r i s é e ; l ' encolure est plus longue et sort plus 
gracieusement des é p a u l e s , ce q u i donne plus 
de l é g è r e t é relat ive au t r a i n de devant ; le garrot 
est m i e u x sor t i et plus é l e v é , la l igne s u p é r i e u r e 
plus d ro i te et plus soutenue, la croupe plus 
longue ; l ' é p a u l e est m i e u x p l a c é e , plus haute et 
plus i n c l i n é e , plus l i b r e en son j e u ; la poi t r ine 
est plus spacieuse et p r é s e n t e plus de p ro fon
deur. L a surface d u genou est plus large, moins 
e f f acée et m i e u x d e s s i n é e . L a d i r e c t i o n d u mem
bre p o s t é r i e u r a ce s sé d ' ê t r e d é f e c t u e u s e . Les 
canons ont é t é raccourcis et é l a r g i s ; les tendons 
sont plus for t s , plus é p a i s et m i e u x su iv i s ; les 
boulets, plus soutenus. Moins r e l e v é e s , plus a l 
l o n g é e s et plus rapides , les a l lures n 'on t rien 
perdu de leur b r i l l a n t . Les q u a l i t é s in t imes se 
sont accrues, et la race a c o n s e r v é toute sa sou
plesse. U n m o t r é s u m e r a ce po r t r a i t . L e cheval 
b i g o u r d a n , a m é l i o r é , est e n t r é dans les besoins 
de l ' é p o q u e . Ce n'est plus seulement u n cheval 
de selle é n e r g i q u e , fier et g rac ieux ; c'est d é j à un 
cheval d'attelage l é g e r , t r è s - r e c h e r c h é et avanta
geusement u t i l i s é par le luxe m é r i d i o n a l . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Qu'el le vienne des 
environs de Tarbes o u de Pau , la race des P y r é -
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n é e s est vigoureuse, rus t ique et sobre, excellente 
pour la selle, et le v ra i type d u cheval de cava
ler ie l é g è r e . 

« Les fameux hussards de Berchigny et de 
Chamboran , d i t M . Guy de C h a r n a c é ( I ) , se 
remonta ien t en B é a r n et en Navarre. » 

LES CHEVAUX DE L'AUVERGNE. 

Caractères. — Les chevaux de l'Auvergne ne 
d i f f è r e n t pas, quant au type, des chevaux l i m o u 
sins, sont for ts comme ceux de la race f lamande, 
mais i l s d é p a s s e n t rarement l m , 6 6 . I ls on t la t ê t e 
assez courte , l 'œi l ouver t , le f r o n t large, le chan
f r e i n d r o i t , l 'o re i l le cour te , la bouche peti te , la 
c r i n i è r e t r è s - é p a i s s e et re tombant de chaque c ô t é 
de l ' encolure , q u i est fo r te , le p o i t r a i l large et 
t r è s - p r o é m i n e n t , le gar ro t n o y é dans les mus
cles, les reins creux et larges, la croupe ronde et 
souple, la queue a t t a c h é e bas, t ou f fue et o n d u l é e . 
L a robe varie beaucoup en couleur , mais elle est 
le plus o rd ina i rement grise. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Les chevaux de l ' A u -

(1) Guy de Charnacé, Les Races chevalines en France, 
Paris, 1867, p. 77. 

BBEHU. 

vergne sont d'excellents serviteurs, sobres et rus 
tiques, pleins d ' é n e r g i e , de v i v a c i t é , aux formes 
a c c e n t u é e s , servant comme les l imous ins à la 
cavalerie l é g è r e , mais ils s o n t q u i n t e u x et v i c i eux , 
ce que l ' on s'accorde à a t t r ibuer à l ' in f luence 
des é t a l o n s anglais. 

LES CHEVAUX BOURGUIGNONS OU NIVERNAIS. 

« L'ancien cheval des montagnes du Morvan, 
d i t M . Guy d e C h a r n a c é (1), t r è s - a p p r é c i é jadis , a 
presque e n t i è r e m e n t d isparu . Les chasseurs à 
courre d u Morvan l u i avaient f a i t une r é p u t a t i o n . 
A u j o u r d ' h u i . l e luxe a i m p o r t é le cheval anglais , 
et le pe t i t morvand iau est r e s t é exclusivement 
aux mains des charbonniers . L 'he rbe des f o r ê t s 
consti tue dans cette cond i t i on sa seule n o u r r i 
t u r e . » 

L a race bourgu ignonne f o u r n i t de t r è s - b o n s 
bidets . 

LES CHEVAUX LIMOUSINS. 

I ls descendent, d i t - o n , de chevaux arabes, q u i 
f u r e n t a b a n d o n n é s par les Sarrasins vaincus a p r è s 

(1) Guy de Charnacé, loc. cit., p. 34. 

I I — 148 
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la d é f a i t e que leur inf l igea Charles-Martel ; aussi, 
est-ce des chevaux arabes et barbes qu ' i l s se 
rapprochent le plus par leur con fo rma t ion et 
leurs aptitudes. 

C a r a c t è r e s . — L e cheval l i m o u s i n a la ta i l le 
peu é levée , les formes sveltes, les membres fins 
et nerveux, le pa tu ron long , le p ied pe t i t et 
bon , les jambes s è c h e s , les jar re ts é v i d é s . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Cette race, rust ique, 
vigoureuse, courageuse, est a u j o u r d ' h u i b ien d é 
g é n é r é e ; suivant M . Sanson, elle a é t é g â t é e par 
l 'accouplement avec les é t a l o n s anglais. Tel le 
qu'el le est, elle f o u r n i t cependant encore de 
bons chevaux de cavalerie l é g è r e . 

Nos meil leurs chevaux de selle, nos chevaux les 
plus é l é g a n t s , les plus rapides, v iennent d u L i 
m o u s i n ; ils sont excellents pour la chasse, mais 
ils sont d 'un accroissement t a r d i f ; i l f au t les m é 
nager dans leur jeunesse et m ê m e ne s'en servir 
q u ' à l ' âge de h u i t ans. 

LES CHEVAUX ANGLO-NORMANDS. 

Après le Limousin, c'est la Normandie qui 
f o u r n i t les plus beaux chevaux. 

Avant la c r é a t i o n de l ' A d m i n i s t r a t i o n des haras, 
i l existait dans cette province une race q u i a 
longtemps f o u r n i des attelages pour les carrosses 
des grands seigneurs d 'autrefois . I ls é t a i e n t d 'o
r ig ine danoise. 

D'abord on produis i t un cheval t rop lent et t rop 
massif, puis , successivement, on l ' o b t i n t d 'une 
a l lure plus d é g a g é e et d'une vitesse c o n s i d é r a b l e , 
sans d i m i n u t i o n sensible de sa v igueur , et i l con 
stitue maintenant une race t r è s - p r é c i e u s e , r é 
sul tant d u croisement o p é r é entre les j umen t s 
normandes ou danoises et l ' é t a lon anglais, d i t de 
pur sang. 

D ' a p r è s M . Gayot ( t ) , o c'est au s i ège des an
ciennes races c a r r o s s i è r e s normandes, et au foyer 
de p r o d u c t i o n du cheval connu sous le n o m de 
race d u Merlerault, que les haras ont s y s t é m a t i 
quement entrepris , vers i 833, par voie de m é t i s a -
t i o n suivie et ra t ionnel le , la c r é a t i o n d'une f a m i l l e 
de chevaux q u i p û t prendre u n j o u r la d é n o m i 
na t ion de race anglo-normande de demi-sang-. 

« Le bu t à at teindre é t a i t parfa i tement d é f i n i . 
O p é r a n t sur des p o u l i n i è r e s de haute stature et 
corpulentes, i l f a l l a i t relever le t e m p é r a m e n t et 
l ' é n e r g i e , a jou ter à l 'act ion v i ta le , donner plus 
de force à t ou t l 'organisme, et c o m m u n i q u e r en 
p ropor t ion convenable les q u a l i t é s et les m é r i t e s 

(I) Gayot, Nouveau Dictionnaire vétérinaire. Paria, 1857 
tome I I I , art. CHEVAL. 

i n h é r e n t s au cheval de sang. I l s'agissait de c r é e r 
une f a m i l l e de chevaux puissante, p a r m i l a 
quel le on p û t t rouver des reproducteurs capables 
de t ransmet t re à d'autres races l ' a m é l i o r a t i o n 
q u i leur é t a i t p ropre . 

« L ' é t a l o n de pu r sang anglais, des é t a l o n s de 
choix , dus e u x - m ê m e s à de j u d i c i e u x accouple
ments, et plus ou moins a v a n c é s dans le sang 
par une i m p r é g n a t i o n d é j à ancienne, et les j u 
ments les mei l leures de la l o c a l i t é , tels f u r e n t les 
é l é m e n t s de la c r é a t i o n . » 

Cette race n ' o f f r e donc plus les c a r a c t è r e s des 
anciennes races d u N o r d : « elle est trans
f o r m é e , d i t M . Guy de C h a r n a c é , et comme cou
lée dans u n mou le qu ' on a t r o u v é sur plusieurs 
points de l 'Europe . L e corps est t ou jou r s com
pacte, de formes arrondies , mais la t ê t e n'est 
plus pa r tou t b u s q u é e n i l 'œ i l pe t i t . L 'encolure 
n'est plus aussi n o u é e , mais elle s'est a l l o n g é e . 
Les é p a u l e s suivent une me i l l eu re d i rec t ion et 
les canons sont plus cour t s . L e p ied q u i , au dire 
de Grognier , é t a i t u n peu hau t , s'est c o r r i g é . La 
disposi t ion des rayons des membres ayant é té 
m o d i f i é e , les a l lures ne sont plus s u r l e v é e s , mais 
la vitesse y a g a g n é . » D u reste, en vo i c i les ca
r a c t è r e s . 

C a r a c t è r e s . — Ta i l l e é l e v é e de I m , 6 0 à l m , 6 6 . 
Robe g é n é r a l e m e n t b a i e ; t ê t e u n peu forte, 
quelquefois é t r o i t e et l é g è r e m e n t b u s q u é e ; en
co lu re bel le , b i en d é v e l o p p é e ; gar ro t moyen; 
c ô t e a r rond ie ; fo rmes g é n é r a l e s a g r é a b l e s ; 
croupe a l l o n g é e , souvent c o m p r i m é e d 'un côté 
à l ' a u t r e ; queue f o r t e , b i e n p l a n t é e ; épau les 
musculeuses; avant-bras et ja r re ts t r è s - b e a u x ; 
pieds p l u t ô t grands que pet i ts . 

P a r m i les chevaux anglo-normands, i l faut 
d i s t inguer les purs sangs don t Gladiateur est le 

t y P e (fi9- 196), et les demi-sangs d o n t nous figu
rons deux s p é c i m e n s , u n é t a l o n de monte {fig. 197) 
et une j u m e n t p o u l i n i è r e (fig. 198). 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — L e s chevaux normands 
sont t r è s - d o u x et dociles. On n 'en vo i t g u è r e pa rmi 
eux de v ic ieux o u q u i donnent des ruades. 

Excellents pour le t r a i t et le m a n è g e , i ls ne 
valent pas les l imous ins p o u r la chasse, mais ils 
sont me i l l eu r s , c o m m e grosse cavalerie, pour les 
fat igues de la guerre et p o u r les combats : ils 
sont plus é to f f é s et plus t ô t f o r m é s . 

Je n 'a i p o i n t v u a i l l eurs , d i t M . H o u e l , de sem-
bables chevaux q u i soient propres à la charrue, 
à la di l igence, à la chaise de poste o u à la char
rette de f e r m e . I l s sont r é s i s t a n t s et é n e r g i q u e s 
plus qu 'on ne peut le d i r e . A la v o i x d ' u n b ru t a l 
conducteur , o u au c laquement d ' u n foue t i n f a t i -
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gable, i ls de'ploient toute l eu r force et conservent 
leur v igueur , l à o ù d'autres chevaux succombe

raient aux mauvais t ra i tements ou à l'absence de 
soins. Le pet i t cheval de charrette normand.es t 

Fig. 197. Le Cheval anglo-normand, Étalon demi-sang. 

p e u t - ê t r e celui q u i est le p lus a p p r o p r i é aux t r a 

vaux d 'une f e r m e . 

« On les p r o d u i t en N o r m a n d i e , d i t F i g u i e r ( i ) . 

(1) Figuier, les Mammifères, p. 167. 
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dans deux centres d ' é l evage : l ' u n comprend la 
plaine de Caen, et embrasse les herbages p l a n 
tu r eux du Calvados et de la Manche ; l 'autre est 
s i t u é dans cette partie du d é p a r t e m e n t de l 'Orne 
q u i porte le n o m de Mer le rau l t . C'est de là que 
sont venus les vainqueurs des courses de ces der
n i è r e s a n n é e s , Surprise, Vermouth, Fille-de-l'air, 
Éclipse, etc. 

« L 'ar rondissement de Cherbourg p o s s è d e une 
excellente race, d'une cons t i tu t ion a t h l é t i q u e et 
d 'une grande v igueur de r é s i s t a n c e , dont l e s j u -
ments por ten t au m a r c h é les f e r m i è r e s d u pays 
de Caux. C'est sur ces bidets normands que les 
herbagers faisaient des voyages de plusieurs 
j o u r n é e s , pour al ler acheter des b œ u f s , avant 
l ' é t a b l i s s e m e n t des chemins de fe r . Ces chevaux, 
purs de croisement et q u i marchen t au pas re
l e v é , sont à la fois corpulents et é l é g a n t s . » 

On t i r e de la basse Normand ie et du Cotent in 
de t r è s - b e a u x chevaux de carrosse q u i ont plus 
de l é g è r e t é et o f f ren t plus de ressource que les 
chevaux de Hol l ande . 

« Si les chevaux normands , d i t Y o u a t t ( I ) , ont 
é t é a m é l i o r é s par le cheval de course anglais, et 

(3) Youatt, The Horse. London, 1868. 

occasionnellement par le cheval de p u r sang an
glais, d ' un autre c ô t é , le b ide t anglais et aussi le 
cheval de t r a i t , ont t i r é u n avantage c o n s i d é r a b l e 
de leur m é l a n g e avec le n o r m a n d , n o n pas seule
m e n t à l ' é p o q u e r e c u l é e o ù Gu i l l aume le Con
q u é r a n t me t t a i t tant de zè l e à a m é l i o r e r les che
vaux de ses nouveaux sujets , par leur alliance 
avec le sang n o r m a n d , mais encore à plusieurs 
é p o q u e s u l t é r i e u r e s . 

L e gouvernement f r a n ç a i s é t a i t dans l'usage 
d'acheter chaque a n n é e u n ce r t a in nombre de 
chevaux normands , don t i l g r a t i f i a i t les autres 
d é p a r t e m e n t s . I l en r é s u l t a i t occasionnel lement 
une f r aude et u n m a l c o n s i d é r a b l e . A u c u n des 
chevaux normands n ' é t a i t c h â t r é avant d 'avoir 
a t te in t l ' âge de t ro is et par fo is de quatre ans ; et 
i l a r r iva i t f r é q u e m m e n t que des chevaux d'appa
rence superbe, mais n 'ayant r i e n d u p u r sang, 
é t a i e n t vendus c o m m e appar tenant à la race 
a m é l i o r é e , et on ne d é c o u v r a i t la t r o m p e r i e que 
par les rejetons qu ' i l s p r o c r é a i e n t . Le gouverne
men t a c h è t e ma in tenan t la plus grande par t ie 
des chevaux normands dans le cours de l eu r 
p r e m i è r e a n n é e , puis les é l ève dans les haras. 
I ls c o û t e n t plus cher, cela est v r a i ; mais i ls sont 
mieux é l e v é s , et deviennent de p lus belles b ê t e s . 
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LE CHEVAL CORSE. 

Caractères. — La race corse, qui diffère peu 
de la race des î les Shet land, r e p r é s e n t e chez 
nous les nains des é q u i d é s . 

Elle a le corps r a m a s s é , mais elle est bien 
f o r m é e . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Le d é f a u t de ta i l le 
du cheval corse borne ses usages à de petits ser
vices de selle, de b â t , ou de t r a i t de peti ts v é h i 
cules, aux l ieux o ù i l est é l evé ou dans leur 
voisinage. 

Les chevaux corses sont hardis et courageux ; 
inconstants dans leurs allures, ils sont d'une na
tu re si irascible et si p rompte , q u ' a c c o u t u m é s à 
cour i r sans cesse, i ls ne se t iennent nu l le par t en 
repos. Ils ont besoin d ' ê t r e m o n t é s par u n cava
l ier p ruden t et patient , qu i ne do i t pas ê t r e pro
digue de corrections, de peur de les rendre tou t 
à f a i t in trai tables . 

LES CHEVAUX DU MORBIHAN ET DE LA CORNOUAILLES. 

d Le sol armoricain, dit M. Guy de Char
n a c é (1), est une des plus r i c h e s ~ p é p i n i è r e s che
valines que nous p o s s é d i o n s : elle est aussi une 
des plus v a r i é e s . I l ne saurait en ê t r e au t rement , 
puisqu 'el le est assise sur quatre d é p a r t e m e n t s : 
le F i n i s t è r e , les C ô t e s - d u - N o r d , le M o r b i h a n et 
l ' I l l e - e t -V i l a ine , dont la conf igura t ion varie à 
l ' i n f i n i . Sur la lande et la co l l ine , de petits che
vaux r é p u t é s pour leur r u s t i c i t é , pour leur v i 
tesse et leur endurance, et auxquels on peut at
t r i b u e r une or ig ine o r i en ta le ; . . . sur le l i t t o r a l , 
une race de chevaux de t r a i t venus d u N o r d . » 

Les chevaux bre tons , no t ammen t ceux d u 
Morb ihan , sont presque sauvages quant à la 
m a n i è r e dont ils sont é levés , mais d 'a i l leurs doux 
et p r i v é s comme des chiens. Lorsqu ' i l s sont 
d é c o u p l é s et b ien nour r i s , i ls deviennent d 'excel
lents b i d e t s , v i f s , gais, t rot teurs infat igables 
(presque tous vont l 'amble n a t u r e l l e m e n t ) , 
grands mangeurs , mais toute n o u r r i t u r e leur 
convient . 

A l ' é p o q u e des labours, on met à son t o u r le 
cheval en f l è c h e devant deux b œ u f s aussi maigres 
que l u i , pour q u ' i l active u n peu leur a l lure . S ' i l y 
a une fo i re aux environs, on le fera f e r r e r pour 
q u ' i l puisse, sans se d é t r u i r e le sabot, t ro t te r sur 
la grande route , ayant sur son dos son m a î t r e 
o u sa m a î t r e s s e , et quelquefois tous les deux, 
l ' u n et l ' aut re à ca l i fourchon . D u reste, le pre-

(1) Guy de Charnacé, les Races chevalines en France. 
Paris, 1869, p. 33.' 

m i e r venu q u i a une course à fa i re d 'un vil lage à 
l 'autre va dans la lande, po r t an t avec l u i une 
sangle, un sac p l i é en quatre (c'est une selle), 
et une corde avec u n pe t i t morceau- de bois 
(c'est une br ide et u n m o r s ) ; i l p r end le p remie r 
cheval venu et l u i saute sur le dos. L o i n d ' é p r o u 
ver de la par t de l ' a n i m a l la mo indre r é s i s t a n c e , 
i l vo i t , au cont ra i re , venir à l u i tous les chevaux 
q u i paissent aux envi rons ; c'est qu ' i l s savent 
parfa i tement , par e x p é r i e n c e , q u ' i l y a au bout 
de la course u n r â t e l i e r avec un peu de f o i n , et 
u n morceau de pa in n o i r ou u n p i c o t i n d'avoine : 
pour u n bon repas, u n cheval b re ton a f f a m é i r a i t 
au bout du monde. Ces j o u r s de labourage et de 
fo i re sont le bon temps d u pe t i t cheval m o r b i -
hannais; c'est le seul temps de l ' a n n é e o ù i l f a i t 
connaissance avec le f o i n et l ' avoine. Dès qu 'on 
n'a plus besoin de ses services, on appl ique à la 
r igueur ce p r é c e p t e : « Celui q u i ne t rava i l le 
pas, ne m é r i t e pas de manger . » On n ' imagine 
pas j u s q u ' o ù va la s o b r i é t é de ces pauvres an i 
maux ; ce n'est qu 'en p l e in hiver , quand les fortes 
ge l ées ont d é t r u i t toute v é g é t a t i o n , qu ' on leur 
permet de rent rer au logis , o ù ils r e ç o i v e n t que l 
ques p o i g n é e s de mauvaise herbe s è c h e , o u b ien 
on leur permet de brouter quelque feui l lage . 

I l serait d i f f i c i l e d ' é t a b l i r ce que l ' é l ève de 
ces chevaux a p u c o û t e r ; le ca lcu l de l eu r p r i x 
de revient n'a jamais o c c u p é la t ê t e bre tonne de 
leur p r o p r i é t a i r e . A u x foires d 'Herbignac, de 
Saint-Gildas, d 'Auray et de la Roche-Bernard , 
ces chevaux, quand i ls ne sont pas t rop maigres , 
valent de 60 à 100 francs à l ' âge de t ro i s à c i n q 
ans ; on en a pour 25 à 30 f rancs de t r è s - p a s s a b l e s , 
q u i peuvent, avec des soins, devenir t r è s - b o n s et 
valoi r de 300 à 400 f rancs . Beaucoup de m a q u i 
gnons n 'ont pas d 'autre commerce et f o n t à ce 
t ra f ic de f o r t bonnes affaires. 

E n a v a n ç a n t vers l 'ouest de la p é n i n s u l e ar
mor ica ine , on t rouve , dans la par t ie d u F i n i s t è r e 
q u i porte encore son ant ique n o m de Cor-
nouailles (Korn- Wall, pointe de la Gaule), une 
race de chevaux de m ê m e or ig ine que ceux d u 
M o r b i h a n , mais un peu plus robuste et plus 
é t o f f é e , u n i q u e m e n t parce qu 'on en p r e n d plus 
de soin. L a p lupar t des terrains vagues sur les
quels vivent ces chevaux ressemblent à des p â 
turages, et deviendraient a i s é m e n t de bonnes 
prairies. Les é lèves passent à l ' é c u r i e les t rois p lus 
mauvais mois de l ' a n n é e ; les mei l l eurs p a r m i 
ceux qu 'on ne destine poin t à l a r ep roduc t ion sont 
c h â t r é s à deux o u t ro i s ans ; on ne laisse p o i n t les 
j umen t s e t les é t a l o n s s 'accoupler à v o l o n t é ; les 
é t a l o n s , pendant la saison de la monte , et les 
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j u m e n t s avant et a p r è s la mise bas, r e ç o i v e n t des 
soins par t icul iers et une ra t ion s u p p l é m e n t a i r e . 
11 y a beaucoup d 'é lèves dont on conserve avec 
cer t i tude la g é n é a l o g i e . Leurs auteurs en l igne 
paternelle on t des noms connus ; ils f o n t preuve 
d'ardeur et de vitesse dans des courses q u i sont, 
pour les paysans de cette par t ie de l ' A r m o r i q u e , 
une v é r i t a b l e passion. Ce sont des chevaux r é e l 
lement élevés, assez m a l à la v é r i t é , mais faute 
de ressources p l u t ô t que faute de g o û t chez les 
é l e v e u r s , t r è s -d i sposés à bien fa i re s'ils en avaient 
les moyens. Lorsque ces chevaux sont de bonne 
famille, i ls valent de 250 à 300 francs ; i ls n 'o f 
f r en t jamais cette maigreur excessive, cet as
pect a f f a m é q u i f a i t peine à vo i r . Les petits che
vaux de Cornouailles, quoique t r è s - s o b r e m e n t 
nourr is , sont rarement t r è s - m a i g r e s ; i ls sont, 
par t e m p é r a m e n t , d i sposés à prendre de l ' e m 
bonpoin t ; leurs formes trapues et r a m a s s é e s , la 
grosseur de leurs muscles t r è s - d é v e l o p p é s , con
t r i buen t encore à les fa i re p a r a î t r e gras ; i ls on t 
l 'œi l p le in de feu , la physionomie a n i m é e , la 
t è t e courte et b ien p l acée ; ils r é u n i s s e n t , mais 
avec plus d ' é n e r g i e , les q u a l i t é s du cheval d u 
M o r b i h a n , q u i appartient é v i d e m m e n t à la m ê m e 

race. 
Les chevaux bretons des C ô t e s - d u - N o r d et 

d ' I l le - et - V i l a ine , é levés dans la part ie de la 
P é n i n s u l e connue sous le n o m de Ceinture dorée 
de la Bretagne, sont tou t à f a i t élevés, c ' e s t - à -d i r e 
so ignés depuis leur naissance jusqu ' au momen t 
de la vente. 

Pour grandir la tai l le d u cheval bre ton , on 
l'a souvent c ro i sé avec des é t a l o n s anglais. 

LES CHEVAUX DU POITOU. 

Le cheval poitevin est une race commune, de 
gros t r a i t . 

C a r a c t è r e s . — I l a une ta i l le é l e v é e , des f o r 
mes lou i des, u n peu anguleuses, sans propor 
tions ; des membres c h a r g é s de crins et m a n 
quant de d é v e l o p p e m e n t ; des pieds grands , 
à corne de m é d i o c r e q u a l i t é ; une t ê t e fo r te , 
c a r r é e ; l 'encolure mince ; u n ventre v o l u m i 
n e u x ; la croupe t r è s - l a r g e , p l u t ô t ava l ée et plate 
qu 'a r rondie ; le p o i t r a i l u n peu é t r o i t ; la robe 
souvent baie ; un t e m p é r a m e n t l y m p h a t i q u e ; 
des yeux petits. 

É l è v e . — L e s chevaux poitevins de la part ie ma
r i t i m e des d é p a r t e m e n t s de la V e n d é e , des Deux-
S è v r e s et de la C h a r e n t e - I n f é r i e u r e sont ceux des 
chevaux de France q u i vivent le plus p r è s de l ' é t a t 
de nature . Les jumen t s couvertes par des é t a 

lons de cho ix sont e m p l o y é s à des t ravaux mo
d é r é s pendant presque t o u t le temps de la ges
ta t ion . Les poulains , d è s qu ' i l s ne te t tent plus, 
sont la i s sés en l i b e r t é dans des p â t u r a g e s ferti les, 
o ù l 'herbe ne leur manque pas pendant la bonne 
saison ; mais une fois l ' h ive r v e n u , i ls ont beau
coup à s o u f f r i r ; tou te fo i s , dans l'espace qu'on 
l eu r accorde, i l est rare qu ' i l s ne t rouvent pas, 
m ê m e dans la plus mauvaise saison, de quoi ne 
pas m o u r i r de f a i m ; c'est t o u t ce qu 'on exige 
d'eux. I l ne f au t pas v o i r ces é l è v e s durant cette 
phase de leur existence; l ' œ i l morne et languis
sant, le corps d é c h a r n é , le p o i l h é r i s s é et sale, 
l eur donnent l 'aspect le p lus m i s é r a b l e . Mais, dès 
que les p remie r s beaux j o u r s d u pr in temps ont 
rendu à la p r a i r i e u n peu de verdure , le poulain 
semble r e n a î t r e ; i l r ep rend en peu de semaines 
sa g a i e t é , sa v i v a c i t é , son embonpo in t . 

Les chevaux poi tev ins , ainsi é l e v é s , sont faits 
à toute e s p è c e de pr iva t ions ; i l s r é s i s t e n t parfai
tement aux fat igues d u service et sont rarement 
malades. E n prenant p o u r base le p r i x auquel on 
aura i t p u vendre le f o i n des pra i r ies o ù ces che
vaux se sont é l evés , et faisant entrer dans le 
ca lcu l d u p r i x de rev ien t les f r a i s nécessa i res , 
ainsi que les chances de m o r t a l i t é , i ls ne peu
vent revenir à moins de 450 ou 500 francs à l'âge 
de c i n q ans, é p o q u e à laquel le l ' é l e v e u r peut les 
vendre de 500 à 700 f rancs ; o rd ina i rement i l 
n 'en exige aucun service j u squ ' au m o m e n t de la 

vente. 
Cette m a n i è r e d ' é l e v e r les chevaux est assu

r é m e n t susceptible d ' a m é l i o r a t i o n ; mais elle 
o f f re , sous b i e n des rappor ts , de grands avan
tages, en ce qu 'e l le exige peu de b â t i m e n t s , 
presque p o i n t d'avances, pu isque les m è r e s tra
vai l lent plus o u moins t ou t le temps de la ges
t a t i o n , et peu de soucis et d 'embarras de la part 
de l ' é l e v e u r : i l f au t aussi c o n s i d é r e r la rus t ic i té 
des chevaux qu'el le donne à l ' a r m é e . E n 1812, 
dans la t e r r ib le campagne de Russie, ce sont les 
chevaux poitevins q u i o n t le m i e u x r é s i s t é après 
les ardennais. I l a é t é b ien c o n s t a t é pour les ré
giments de l ' a r m é e au t r i ch ienne que , durant 
les longues guerres de l ' E m p i r e , les chevaux 
é levés dans des condi t ions à peu p r è s semblables 
à celles o ù croissent les chevaux poi tevins résis
ta ient m i e u x à la f a t i gue , que les chevaux élevés 
à l ' é c u r i e , et cela dans une p r o p o r t i o n é n o r m e , 
puisqu 'au b o u t d ' u n temps d o n n é o n avait perdu 
neuf seulement des p remiers et vingt des seconds. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Cette race est é m i 
nemmen t douce et sociable ; c'est l ' une des plus 
faciles à dresser pour la cavalerie. 
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Fig. 199. Le Cheval percheron 

L e plus grand m é r i t e de la race du Po i tou 
consiste dans l 'apt i tude des femelles à p rodu i re 
de beaux mulets : aussi les j u m e n t s mulas-
s i è r e s sont-elles t r è s - r e c h e r c h é e s . 

LES CHEVAUX DU PERCHE. 

Le cheval percheron (fig. 199) est un des plus 
i l lus t res produi ts de la France agricole. Le cen
t re de sa p r o d u c t i o n est dans les d é p a r t e m e n t s 
de l 'Orne, de la Sarthe, d u Loir-et-Cher et d 'Eure-
et-Loir . 

« Les poulams du Perche naissent dans les en
virons de Mortagne, de Bellesme, de Saint-Calais, 
de Montdoubleau et de Cour tomer . I ls sont plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t é levés dans le d é p a r t e m e n t 
d 'Eu re -e t -Lo i r , dans le canton d ' I l l i e r s et dans 
les cantons environnants . » 

On est peu d 'accord sur l ' o r ig ine d u perche
r o n , et, m a l g r é les recherches auxquelles on s'est 
l i v ré , i l est impossible de r i e n a f f i r m e r . Q u e l 
ques hippologues le t i ennen t pour u n arabe 
grossi par le c l ima t , par la n o u r r i t u r e et par 
la r u s t i c i t é des services auxquels on l ' emplo ie 
depuis des s ièc les ; mais M . Sanson, a l l é g u a n t 
les d i f f é r e n c e s du type c r â n i e n et le n o m b r e 
des v e r t è b r e s lombaires , q u i est de six au l i eu 

de c i n q comme dans la race arabe, repousse 
cette o p i n i o n . 

C a r a c t è r e s . — Ses formes sont u n peu lour« 
des, et sa c o n f o r m a t i o n , quoique bonne, n'est n i 
b ien r é g u l i è r e , n i b ien a g r é a b l e ; le f r o n t des pe r 
cherons est l é g è r e m e n t b o m b é entre les arcades 
orbi ta i res , q u i sont saillantes. L a face est a l lon
g é e , à chanf re in é t r o i t , d r o i t à sa base, mais l é 
g è r e m e n t b u s q u é vers le b o u t d u nez ; les naseaux 
sont ouverts et mob i l e s , les l è v r e s é p a i s s e s ; la 
bouche est grande; l ' o re i l l e longue , d r e s s é e ; l 'œ i l 
v i f , la phys ionomie a n i m é e . L ' enco lu re est fo r t e 
de l 'attache à la naissance ; la c r i n i è r e est fine et 
moyennement f o u r n i e ; la queue est t o u f f u e , atta
c h é e assez h a u t ; les membres sont fo r t s , m u s c l é s , 
sol idement a r t i c u l é s , à canons u n peu longs , 
d é p o u r v u s de c r ins . Le p ied est excel lent . L a 
robe est g é n é r a l e m e n t gris p o m m e l é . Sa t a i l l e 
varie de l m , 5 0 à l m , 6 0 . 

É l è v e . — L ' é l e v a g e , dans le Perche c o m m e en 
Bretagne, donne une i d é e par fa i te des b ienfa i t s 
de la d iv i s ion d u t r a v a i l . V o i c i , d ' a p r è s M . Guy 
de C h a r n a c é (1), c o m m e n t fonc t i onne l ' i ndus t r i e 
chevaline dans le Perche. 

« Une par t ie de la p rov ince , d i t - i l , é l è v e ce 

(I) Guy de Charnacé, les Races chevalines en France. 
Paris, 18G9, p. 63'. 
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que l 'autre fa i t n a î t r e . Chaque pr in temps , la j u 
men t est sa i l l ie ; si elle se mont re s t é r i l e p l u 
sieurs a n n é e s de suite, elle est vendue au com
merce. Elle t ravail le sans cesse, avant c o m m e 
a p r è s la mise has ; c'est à peine si, à ce momen t , 
on l u i accorde quelques j ou r s de repos. Dans 
certaines c o n t r é e s , dans le bas Maine , par exem
ple, le pou la in suit sa m è r e aux champs ; dans 
d'autres, i l reste à l ' é c u r i e , ne la vo i t q u ' à m i d i 
et pendant la n u i t . Vo i l à donc la n o u r r i t u r e de 
la j u m e n t p a y é e par le t r ava i l , et son poula in 
é t a b l i s s a n t le b é n é f i c e . 

« Le t rava i l est e x t r ê m e m e n t favorable à la 
p o u l i n i è r e ; j ' a i p u e x p é r i m e n t e r m o i - m ê m e que 
la d é l i v r a n c e des m è r e s se faisait t ou jou r s plus 
fac i lement , lorsqu 'on les laissait à la charrue 
jusqu 'au dernier j o u r . On doi t év i t e r seulement 
de les met t re dans les brancards de la charrette, 
dont les contre-coups pourra ient blesser le pou
la in dans le ventre de sa m è r e . 

« A c inq o u six mois, le p rodu i t est sevré et 
vendu. Si c'est u n m â l e , son p r i x varie de 150 à 
400 francs, et m ê m e plus , except ionnel lement . 
Jusqu ' ic i , i l n"a r i en c o û t é . 

« Les pays d ' é l evage remontent leurs é c u r i e s 
à deux sources. La p r e m i è r e , c'est la zone m é 
r id iona le , aux environs de Montdoubleau et 'de 
C h â t e a u d u n . L à , les juments sont en grande 
r é p u t a t i o n ; aussi le f e rmie r vend-i l souvent ses 
produi ts sur place aux é l e v e u r s , ses voisins. La 
seconde source est a l i m e n t é e par les bandes de 
poulains , aux foires d u bas Maine, de Conlie, de 
S a i n t - A n d r é , de Mortagne. 

« Le sevrage s ' o p è r e t r è s - f a c i l e m e n t chez ces 
rustiques an imaux; les voyages en bandes, q u i 
seraient morte ls pour d'autres races, se f o n t 
sans danger pour le pou la in percheron . A r r i v é 
chez l ' é l eveur , on l u i donne t o u t s implement 
un barbotage à la far ine ou au son, d u f o i n ou 
du regain , c o u p é avec de la pai l le d 'avoine. 
Quelques-uns sont b ien atteints de la g o u r m e ; 
mais ils s'en g u é r i s s e n t v i t e . L ' é t é venu , l 'a i r 
des champs et la n o u r r i t u r e verte les rendent à 
la s a n t é . 

« J u s q u ' à l ' âge de quinze à d i x - h u i t mois , i l ne 
r e ç o i t pas de g ra in . N o u r r i au f o i n de t r è f l e pendant 
l ' h iver , i l cherche, l ' é té , une assez pauvre nour 
r i t u r e dans les champs de Maures, d u P i n , de 
Regmala rd , de Corbon,de L o n g u y , de R é v e i l l o n , 
de Courgeron, de Sa in t -Laugis , de V i l l i e r s , de 
Courgeoust, etc. Pendant ce temps, on é v a l u e 
sa n o u r r i t u r e à 100 francs en moyenne. 

« A par t i r de cet â g e , la n o u r r i t u r e s ' a m é l i o r e , 
car le f e rmie r , avec toute la douceu q u i est le 

propre de son c a r a c t è r e , commence le dressage 
d u pou l a in . A u labour , on le m e t devant les 
b œ u f s ; au tombereau , on le place entre deux 
vieux chevaux, ou on l'associe à plusieurs de ses 
compagnons, de f a ç o n à ce que la besogne se 
fasse sans fa t igue pour l u i . Cette seconde é tape 
de la vie d u percheron a donc encore é t é pro
duct ive . G r â c e à une bonne n o u r r i t u r e et à un 
t ravai l g r a d u é et p r o p o r t i o n n é à ses forces, le 
jeune an ima l se d é v e l o p p e si b ien , q u ' à t ro is ans, 
c'est d é j à un cheva l . 

« A r r i v e alors le f e r m i e r beauceron, q u i l'a
c h è t e pour en fa i re l 'agent indispensable de ses 
travaux de c u l t u r e . 

« V o i l à donc not re pe rcheron , s o i g n é et nour r i , 
presque à l ' éga l d ' u n cheval de course ! Tout 
en suivant pres tement le s i l l on , i l va c o n q u é r i r 
de nouvelles forces , le maximum de son déve
loppement , cette é n e r g i e et cette valeur qu'on 
ne re t rouve au m ê m e d e g r é chez aucune autre 
race. 

« A c i n q ans, i l sera c o n d u i t à l a fo i re de 
Chartres, le j o u r de la S a i n t - A n d r é . Le com
merce e u r o p é e n s'en empare . Les plus parfaits 
de f o r m e seront a c h e t é s c o m m e é t a l o n s , les au
tres passeront au service des o m n i b u s , des pos
tes, des roulages a c c é l é r é s , et de toutes les i n 
dustries des grandes v i l les . Les p r i x varient de 
1,000 à l , 5 0 0 francs p o u r les services, et de 1,500 
à 5 et 6,000 f rancs pour les é t a l o n s . 

« L ' é t a l o n percheron est presque tou jours rou
teur, c ' e s t - à - d i r e q u ' i l p a r c o u r t le pays, à des 
é p o q u e s fixes, s ' a r r ê t a n t de vi l lage en village, 
de f e rme en f e r m e . I l revient g é n é r a l e m e n t deux 
ou t ro i s fois aux m ê m e s l i eux , d u mois de jan
vier en j u i l l e t . Son conduc teur et l u i sont par
tou t h é b e r g é s et nou r r i s , et d u m i e u x possible. 
Le p r i x de la sai l l ie est de 6 à 25 f rancs . Quel
quefois la monte se f a i t « à garantie » . Dans ce 
cas, le p r i x est d o u b l é si la j u m e n t f a i t u n pou
la in m o r t ou v i f , et n u l si el le ne « ret ient » 
pas. 

« L e percheron a donc p a s s é dans quatre 
mains d i f f é r e n t e s , laissant à chaque é t a p e d'heu
reuses traces de son passage, u n p r o d u i t certain, 
u n b é n é f i c e a s s u r é à l 'avance. Telles sont les 
causes de sa s u p é r i o r i t é sur tous les autres che
vaux de t r a i t , s u p é r i o r i t é incontestable et incon
t e s t é e , s u p é r i o r i t é reconnue d 'une e x t r é m i t é à 
1 autre de l 'Eu rope . » 

L e cheval pe rcheron est u n des chevaux dont 
1 é l e v a g e donne le plus de b é n é f i c e s . Ce serait 
u n t o r t grave de chercher à le m o d i f i e r par des 
croisements. Beaucoup de d é p a r t e m e n t s p l u -
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sieurs nations voisines a c h è t e n t des percherons, 
pour a m é l i o r e r leurs races communes . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — L a race percheronne 
est le m o d è l e d u cheval de t r a i t l é g e r : elle est 
à la fois vigoureuse et r a p i d e ; d o u é e d ' é n e r 
gie et de r é s i s t a n c e , elle u n i t la fo rce à l ' ag i 
l i t é . Les percherons conviennent p a r t i c u l i è r e 
men t à l ' ag r i cu l tu re des pays à terres fortes et 
produisant des fourrages succulents ; i ls avaient, 
avant l ' i nven t ion des chemins de fer , le p r i v i l è g e 
de f o u r n i r les me i l l eu r s chevaux de poste et 
de condui re ces lourdes diligences dont la course 
devenait t r è s - r a p i d e , lorsqu ' i ls approchaient de 
Paris. A u j o u r d ' h u i , i ls partagent presque exc lu
sivement avec le type b re ton , le service des o m 
nibus de Paris et ce lui des transports rapides des 
marchandises (fig. 200). 

LES CHEVAUX DU BOULONNAIS. 

Ils naissent dans le département du Pas-de-
Calais, p r inc ipa lemen t dans l 'arrondissement de 
Boulogne . Les poulains sont e n v o y é s dans les 
arrondissements d 'Arras , de Sa in t -Po l , d 'Abbe-
v i l l e . D'autres traversent le d é p a r t e m e n t de la 

BREHM. 

S o m m e , pour ê t r e é l evés dans le pays de Caux, 
de V i m e u x , et se r é p a n d r e aussi dans les d é p a r t e 
ments de l 'Oise, de l 'Aisne , de Seine-et-Marne, 
d 'Eure-e t -Loi r et dans la S e i n e - I n f é r i e u r e . C'est 
l à l ' o r ig ine des gros percherons, des caennais, des 
varois, des augerons, des chevaux du bon pays. 
L a v a r i é t é des condi t ions c l i m a t é r i q u e s et a g r i 
coles i m p r i m e au type boulonnais , p r inc ipa l e 
men t à la corpulence , des variat ions relatives. 

C a r a c t è r e s . — Les chevaux de la race b o u l o n -
naise (fig. 201), d é p a s s e n t ra rement l m , 6 6 . I l s o n t 
la t ê t e re la t ivement cour te , avec le f r o n t l a rge , 
l 'œi l ouvert , le chan f r e in d r o i t et la m a r c h e 
fo r t e ; l 'o re i l le est cour te , la bouche pet i te , la 
c r i n i è r e assez é p a i s s e p o u r r e tomber des deux 
c ô t é s de l ' encolure , q u i est f o r t e ; le p o i t r a i l est 
large et p r o é m i n e n t , le gar ro t n o y é dans les m u s 
cles, l ' é p a u l e ob l ique , le dos u n p e u bas, la. 
croupe ronde et doub le , la queue a t t a c h é e bas, 
t o u f f u e et o n d u l é e ; les reins sont creux et larges,. 
les membres fo r t s , les a r t i cu la t ions solides, e t 
les pieds excel lents . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Les boulonnais sont 
d é b o n n a i r e s , dociles, v i g o u r e u x , é n e r g i q u e s , 
l eu r regard est r é s o l u . 

I I — 1 4 9 
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« Dans les temps plus r e c u l é s , d i t M . Guy de 
C h a r n a c é , la race boulonnaise é t a i t e m p l o y é e à 
de nobles t ravaux. Les boulonnais avaient la 
r é p u t a t i o n comme chevaux de tourno is et de 
guerre . H e n r i I V les a p p r é c i a i t pour son service 
personnel. On c o n ç o i t a i s é m e n t que le poids d u 
cavalier , couvert de lourdes a rmures , n é c e s s i 
t a i t des chevaux plus lourds que ceux qu 'emploie 
la cavalerie d ' a u j o u r d ' h u i . J u s q u ' à la r é v o l u t i o n 
de 1789, la cavalerie de r é s e r v e se r emon ta i t , en 
par t i e , dans le Boulonna is . » 

A u j o u r d ' h u i , c'est cette race q u i f o u r n i t à 
Paris la presque t o t a l i t é des chevaux e m p l o y é s 
par le camionnage; parfois cependant i ls t r a î n e n t 
les omnibus . 

LES CHEVAUX FLAMANDS. 

Caractères. — Autant belge que français, le 
cheval flamand {fig. 202) est de haute ta i l le et de 
fo r t e corpulence : on en vo i t souvent q u i a t t e i 
gnent l ^ S O . Sa face est t r è s - a l l o n g é e , é t r o i t e , 
b u s q u é e à son e x t r é m i t é ; ses naseaux sont pe
t i t s , ses joues plates, sa bouche est grande, son 
ore i l le é p a i s s e , longue et u n peu tombante , son 
œ i l pe t i t ; son encolure courte, ainsi que l 'é
paule,, est s u r c h a r g é e de crins ; son corps est 
l o n g , sa croupe double . I l a des membres t r è s -
gros, abondamment pourvus de crins grossiers. 
Ses pieds sont larges et plats. Les couleurs de 

l a robe sont le plus souvent f o n c é e s et le bai 
est la te inte l a p lus f r é q u e n t e . 

« L e s chevaux picards {fig. 203), d i t M . Guy de 
C h a r n a c é (1), appar t iennent à la race f lamande, 
et c'est à t o r t q u ' o n veu t en f a i r e une race à 
par t . » 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — L e cheval flamand 
est d ' un t e m p é r a m e n t l y m p h a t i q u e . I l est f r o i d 
au t r ava i l et sans v i g u e u r ; sa force est dans son 
é n o r m e masse, i l sert au gros t r a i t . C'est cette 
race, a m é l i o r é e par l ' é l e v a g e , q u i f o u r n i t aux 
brasseurs de Paris ces colosses de l ' e s p è c e che
val ine q u ' a d m i r e n t les ois i fs . Les me i l l eu r s de la 
race sont, d i t -on , des environs de B o u r b o u r g . 

LES CHEVAUX ARDENNAIS. 

La race ardennaise n'est plus ce que les moines 
de Sa in t -Huber t l 'avaient f a i t e . E l l e s'est beau
coup m o d i f i é e à la suite des croisements avec 
les é t a l o n s flamands et percherons . 

C a r a c t è r e s . — L a t a i l l e des ardennais {fig. 205) 
est moyenne . I l s on t la t ê t e cour te , le f ron t 
large, le c h a n f r e i n c reux et cou r t , l a croupe 
a v a l é e ; l ' encolure é p a i s s e , les hanches saillantes 
et les membres solides, q u o i q u ' u n peu g r ê l e s . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i s . — L a race ardennaise 
est d o u é e d ' un t e m p é r a m e n t r u s t i que , et f o u r n i t 

(1) Guy de Charnacé, les Races chevalines en France. Pa
ris, 1869, p. 54. 
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Fig. 202. Le Cheval flamand (gros trait du Hainaut). 

de bons serviteurs à l ' a r t i l l e r i e . E l le est t r è s -
analogue au type d u l i t t o r a l b re ton . 

Les mei l leurs ardennais se t rouvent dans les 
arrondissements de Rethel et de Vouziers . 

LES CHEVAUX FRANC-COMTOIS. 

Caractères. — Cette race serait pour M. San-
son u n m o d è l e de laideur . « L e type comtois , 
d i t - i l , est, en effet , u n des plus d o l i c h o - c é p h a l e s 
que nous ayons. L a face t r è s - l o n g u e , é t r o i t e , 
aplat ie sur les c ô t é s , avec ses orbites petites et 
aux arcades e f f a c é e s ; u n chanf re in d r o i t , don 
nan t à la t ê t e , d 'ai l leurs m a l p o r t é e par l ' a n i m a l 
et d é p o u r v u e d'expression dans le regard , u n 
cachet de lourdeur et de s t u p i d i t é remarqua
b le . L ' enco lu re est g r ê l e et d ro i t e , le gar ro t bas, 
le dos ap la t i , les reins f o r t longs et é t r o i t s , les 
hanches cornues; la croupe cour te , large et ava
l é e , et l a queue basse et t o u f f u e . L e p o i t r a i l est 
s e r r é , la po i t r ine peu profonde et p la te , et l ' é p a u l e 
p e u m u s c l é e et droi te ; le bras et la cuisse sont 
g r ê l e s , les ar t iculat ions des membres faibles , les 
canons c h a r g é s de cr ins et souvent e m p â t é s ; les 
pieds plats et courts on t o rd ina i r emen t des 

aplombs d é f e c t u e u x . L a ta i l l e var ie entre l m , 8 0 
et l m , 6 0 ; la robe est quelquefois grise, mais le 
plus souvent baie. » 

A p t i t u d e s e t e m p l o i s . — « Les chevaux de cette 
race sont mous et lenls dans leurs a l lures . I l s 
n 'on t donc aucune q u a l i t é , n i de c o n f o r m a t i o n , 
n i de t e m p é r a m e n t . » Cependant i ls sont t r è s - p r o 
pres au roulage, ou au remorquage des bateaux. 

Nous n'entrerons pas dans l'étude des différen
tes races p a r t i c u l i è r e s à la Hol lande , a u Dane
m a r k , à l 'A l lemagne et à la Russie : i l nous 
serait m ê m e impossible , c o m m e nous l 'avons 
f a i t p o u r la France , de donner une h i s to i re r é 
s u m é e des p lus remarquables : nous ferons seu
l emen t r emarquer que dans quelques ouvra^ 
on en compte j u s q u ' à cent c inquan te . 

P a r m i les races dites d u Nord, les p r inc ipa les 
sont : les races hollandaises, allemandes, danoises 
et russes. 

S» Les races hollandaises. 

P a r m i les races hollandaises, nous d i s t i ngue 
rons le cheval hollandais proprement dit et le che» 
val frison. 
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LE CHEVAL HOLLANDAIS. 

On trouve ce cheval principalement dans les 
va l l ées d u R h i n et de la Meuse, et sur les c ô t e s 
de la mer du N o r d . 

C a r a c t è r e s . — Cette race a une ta i l le é l e v é e , 
une confo rma t ion commune et d é f e c t u e u s e , u n 
corps l o n g ; sa t ê t e est fo r t e , u n peu b u s q u é e , 
m a l a t t a c h é e ; ses membres sont hauts et g r ê l e s , 
ses pieds grands et plats. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — El le est i n f é r i e u r e 
aux autres grandes races de t r a i t de l 'Europe . 

LE CHEVAL FRISON. 

Cette race se trouve en Hollande, dans les 
provinces de Frise, de Groningue, etc., et, en 
Hanovre, dans la v a l l é e de l 'Ems . 

C a r a c t è r e s . — El le a une tai l le é l evée ( l m , 6 0 
à l m , 7 5 ) ; la t ê t e fo r t e , b u s q u é e , ayant u n air 
de v i e i l l e ; l 'encolure peu fou rn i e , m i n c e ; le 
p o i t r a i l é t r o i t , la croupe ava lée et p l a t e ; les 
membres longs, les jarrets larges, les pieds v o 
l u m i n e u x . Ses formes sont communes , d é s a g r é a 
bles ; son t e m p é r a m e n t , l ympha t ique . 

L e cheval f r i son est c o n s i d é r é comme u n des 
p lus communs de l 'A l l emagne . 

,, . 6« Les races allemandes. 

P a r m i les races allemandes, nous signalerons 

le cheval moldave et hongro is , le cheval bavarois, 
le cheval d u Hanovre et le cheval d u Holstein 
et d u M e c k l e m b o u r g . 

LE CHEVAL MOLDAVE ET HONGROIS. 

Aptitudes et emploi. — Il est particulière
men t p ropre au service de la cavalerie l é g è r e . I l 
do i t ses q u a l i t é s au m é l a n g e de sang arabe. 

LE CHEVAL BAVAROIS. 

Dans la B a v i è r e r h é n a n e , c'est s u r t o u t par les 
é t a l o n s arabes qu 'on a a m é l i o r é l ' ancienne race 
des Deux-Ponts , q u i avait é t é c r é é e avec des j u 
ments anglaises et des é t a l o n s arabes (1) . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i s . — L a race bavaroise 
f o u r n i t de bons chevaux de selle. 

LE CHEVAL HANOVRIEN. 

Caractères. — La race hanovrienne a, suivant 
Rique t , une ta i l le moyenne , des f o rmes assez 
d i s t i n g u é e s , une t ê t e l é g è r e , pa r fo i s u n peu bus
q u é e , l 'œ i l pe t i t , hau t p l a c é {tête d'oiseau)', l ' en
colure sort ie , musculeuse ; l ' é p a u l e haute et o b l i 
q u e ; le p o i t r a i l assez ouver t , le ga r ro t b i e n so r t i , 
l a c ô t e r o n d e ; le 'dos et les re ins u n p e u longs, 
le sacrum m a l a t t a c h é aux re ins , l a c roupe p l u t t t 
b ien que m a l ; l ' avant-bras m u s c l é , le genou bien 

(1) Voyez plus haiit, p. 362. ', r-
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f a i t ; la cuisse assez fo r t e , le p ied quelquefois 
u n peu plat . 

L e cheval hanovrien a en g é n é r a l l 'haleine 
courte . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Les chevaux de cette 
race f r é q u e m m e n t i n t rodu i t s chez nous par le 
commerce , y sont e m p l o y é s concur remment à 
l a selle et aux attelages. 

LE CHEVAL DU HOLSTEIN ET DU MECKLEMBOURG. 

Le cheval du Holstein est un des plus beaux 
chevaux d 'Al lemagne. 

C a r a c t è r e s . — I l est d'une confo rma t ion 
assez belle et r é g u l i è r e ; i l a de la tai l le et de la 
f i gu re ; t ê t e parfois u n peu e f f i l ée ; œ i l ouver t , ex
pressif ; encolure p l u t ô t fo r te et u n peu plus 
cour te q u ' a l l o n g é e ; corps et croupe a r rondis ; 
allures bonnes, d é c i d é e s . 

I l s sont lourds ; le cou est t rop gros et les é p a u l e s 
t rop grosses; i ls ont le dos t rop a l l o n g é et la 
croupe t rop é t r o i t e re la t ivement à Tavant-main ; 
mais l eu r aspect est si noble , si majes tueux; leurs 
mouvements sont si gracieux, si b r i l l a n t s ; et i ls 
y d é p l o i e n t tant de v igueur et de souplesse, que 
l ' o n pardonne p u p l u t ô t o n oub l i e leurs d é f a u t s , 
p o u r ne s'attacher qu 'aux q u a l i t é s q u i les f o n t 
chois i r de p r é f é r e n c e dans toutes les occasions 

o ù i l f au t d é p l o y e r de la pompe et de la m a g n i f i 
cence. 

Cette race s'est d é j à sensiblement a m é l i o r é e 
par les é t a l o n s anglais. 

Les chevaux d u M e c k l e m b o u r g sont r e n o m m é s 
depuis longtemps. On a c r o i s é l 'ancienne race 
avec des é t a l o n s anglais. On n'a pas t ou jou r s ob
tenu les bons r é s u l t a t s qu 'on avait e s p é r é s ; o n 
regrette l 'ancienne race, on cherche à en r é u n i r 
les d é b r i s et à la refa i re . 

É l è v e . — Nous devons par ler des efforts fa i t s 
par u n noble seigneur pour a m é l i o r e r la race g é 
n é r a l e des chevaux. L ' h a b i t a t i o n du duc d ' A u -
gustenbourg é t a i t s i t u é e dans l ' î le d ' A l s e n , 
s é p a r é e d u d u c h é de Schleswig par u n canal 
é t r o i t ; le haras q u i y est a t t a c h é , é t a i t sous l ' i n 
spection i m m é d i a t e d u p r o p r i é t a i r e . I l contenai t 
t rente j umen t s et quinze o u seize é t a l o n s p u r 
sang, i m p o r t é s d 'Angle te r re . L ' o b j e t d u duc , en 
faisant u n t e l cho ix , a t o u j o u r s é t é la p r o d u c t i o n 
d 'un cheval é g a l e m e n t u t i l e à l ' ag r i cu l tu r e , au 
commerce et au l uxe . Quelques-uns de ces é t a 
lons é t a i e n t r é s e r v é s pour son haras p a r t i c u l i e r . 
Quant aux autres, c o n f o r m é m e n t à l 'espri t q u i 
p r é s i d e à l a d i r ec t ion de ce noble é t a b l i s s e m e n t , 
i ls devaient servir à peupler le d u c h é d 'une race 
a m é l i o r é e . Tous les ans, 600 j u m e n t s , appar te
nant aux fe rmiers d u pays, é t a i e n t a m e n é e s pa r 
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les paysans et couvertes par ces é t a l o n s . L e duc 
en tenai t registre, et, dans beaucoup de cas, i l 
examina i t l u i - m ê m e la j u m e n t , et, d ' a p r è s ses 
formes et les q u a l i t é s ou d é f a u t s q u ' i l r emarqua i t 
en elle, i l faisai t choix de l ' é t a l o n q u i pouvait 
le m i e u x l u i convenir . I l n vest donc pas é t o n 
nant que, dans cette par t ie du Danemark, i l y a i t 
tant de bons chevaux et que l ' a m é l i o r a t i o n des 
races soit si rapide et si g é n é r a l e m e n t reconnue 
dans le Hols te in , le Schleswig et le Meck l em-
b o u r g . 
' I l y a une autre circonstance q u ' i l ne f a u t pas 
oubl ie r , circonstance q u i , seule, peut assurer la 
conservation des races et en e m p ê c h e r la d é t é r i o 
r a t i o n . Le duc, dans son haras, et les paysans 
des environs conservaient les bonnes juments 
n o u r r i c i è r e s et ne voulaient s'en d é f a i r e à aucun 
p r i x ; ils ne vendaient que celles chez lesquelles 
i ls avaient reconnu quelque d é f a u t secret. Quelle 
r e s p o n s a b i l i t é do i t peser sur les é l eveu r s anglais 
q u i , en n é g l i g e a n t cette seule circonstance, on t 
t an t c o n t r i b u é à la d é t é r i o r a t i o n des races 1 I I n 'y 
a cependant r i en de par fa i t sous le solei l . Cette 
d é t e r m i n a t i o n prise, de n ' é l e v e r que des chevaux 
p u r sang, a d i m i n u é la t a i l l e et, en quelque sorte, 
c h a n g é le c a r a c t è r e des chevaux dans ces distr icts , 
quoique l 'on a i t pr is toutes les p r é c a u t i o n s n é 
cessaires pour se procurer les é t a l o n s les plus 
v igoureux. Pour t rouver cet an imal grand et m a 
jestueux dont nous avons p a r l é , i l f au t s'avancer 
u n peu vers le sud. Les habitudes d u pays sont 
aussi, à u n certain po in t , contraires à l 'ent ier d é 
veloppement d u cheval d 'Augustenbourg . Le 
p â t u r a g e est assez bon pour d é v e l o p p e r les forces 
d u pou la in , et r i e n ne contr ibue davantage à sa 
v igueur f u t u r e que l 'habitude qu 'on l u i f a i t con
t racter d 'endurer les vicissitudes des saisons. Ce
pendant , cette mesure peut ê t r e p o u s s é e t r o p 
l o i n . L e poula in du Schleswig est a b a n d o n n é 
toute l ' a n n é e à l ' i n c l é m e n c e des saisons et, ex
c e p t é quand la neige l ' e m p ê c h e de brou te r , i l est, 
j o u r et n u i t , e x p o s é au f r o i d , au vent et à la 
p l u i e . Nous ne sommes pas partisans d 'une é d u 
cat ion é g a l e m e n t fat igante pour l ' é l eveu r et n u i 
sible à l ' an ima l . Mais nous sommes convaincu 
q u u n entier d é v e l o p p e m e n t de formes et de 
puissance ne peut jamais ê t r e acquis au m i l i e u 
des privat ions et des d é f a u t s de soins. 

A p t i t u d e s e t emp lo i s . — Ces chevaux sont 
doux et dociles : i ls sont propres au carrosse o u 
à l a grosse cavalerie. 

7» Les races danoises. 

Nous emprunterons à M. Victor Prosch (1), 
professeur de zootechnie au C o l l è g e roya l d'a
g r i c u l t u r e de Copenhague, d ' i n t é r e s s a n t s d é 
tails sur les haras danois et les races danoises. 

« Les haras de F r é d é r i k s b o u r g datent du 
temps d u r o i danois F r é d é r i c I I , q u i , vers la fin 
d u s e i z i è m e s i è c l e , r é u n i t les haras de tous ses 
domaines é p a r s dans le n o r d de l ' î le de Seeland, 
o ù des p â t u r a g e s a c c i d e n t é s , e n t o u r é s de larges 
f o r ê t s et b a i g n é s par p lus ieurs lacs, o f f ra ien t les 
mei l leures condi t ions p o u r l ' é l ève de chevaux 
l é g e r s et rus t iques . Les haras des domaines 
royaux se composaient alors, c o m m e tous les 
haras seigneuriaux, de j u m e n t s d u pays qu'on 
faisait c o u v r i r par des é t a l o n s de cho ix . Selon 
Loehneysen (2), pendant que les haras autrichiens 
p r é f é r a i e n t les é t a l o n s de Naples et de la Polés ine 
(ayant p lus de corps et une plus f o r t e ta i l le ) , les 
Danois se servaient d ' é t a l o n s espagnols, et à côté 
d 'eux des é t a l o n s polonais , r e n o m m é s p o u r l'agi
l i té et la p é t u l a n c e . 

Les successeurs de F r é d é r i c I I m o n t r è r e n t 
beaucoup d ' i n t é r ê t p o u r l ' é l ève d u cheval ; et 
C h r é t i e n I V c o m m e n ç a i t d é j à l a f o r m a t i o n de 
plusieurs races d i f f é r e n t e s et par l ' o r i g ine et par 
la robe. L ' i m p o r t a n c e a t t a c h é e à la p u r e t é de la 
robe é t a i t de la p lus grande c o n s é q u e n c e pour 
l ' appare i l lement et mena i t d r o i t à la consangui
n i t é , car ce n ' é t a i t que dans la f a m i l l e la plus 
proche qu 'on pouva i t t rouver jus tement la 
nuance voulue . 

Dans l a p r e m i è r e m o i t i é d u d i x - s e p t i è m e siècle 
le haras employa en t â t o n n a n t presque toutes les 
races connues. I l y avait a ins i dans les haras de 
C h r é t i e n I V des é t a l o n s espagnols, t u rcs , é g y p 
t iens, marocains, napol i ta ins , polonais , anglais, 
de Salzbourg, de S c h a u m b o u r g et de la Frise. 
Mais peu à peu les races e m p l o y é e s f u r e n t l i m i 
t é e s , outre l 'espagnole, q u i é t a i t t o u t à fai t 
p r é p o n d é r a n t e , à la race polonaise, à la race 
t u r q u e et à la race de la Fr ise , q u i servirent à 
fonder chacune sa souche p a r t i c u l i è r e . 

L a race f r i sonne f u t f o n d é e par C h r é t i e n I V , 
q u i , en 1608, fa isai t a r r ive r des é t a l o n s et des 
j u m e n t s à son haras d ' E s r o m , succursale de 
F r é d é r i c k s b o u r g , et une c inquan ta ine d ' a n n é e s 
plus t a r d , une f u s i o n eut l i e u ent re elle et un 
autre haras de souche danoise, remarquable par 

(1) Prosch, les Haras danois (Journal d'agriculture 1863 
p. 304). 

(2) Loehneysen, Délia cavalleria, 1609-1610, 2 vol. in-fol. 
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sa robe grise a r d o i s é e à cap de More . Cette 
race a é t é c o n t i n u é e j u s q u ' à nos j o u r s , et elle 
s'est tou jour s s i g n a l é e par des formes plus é tof 
f é e s et des al lures plus lourdes. E l l e fournissa i t 
des carrossiers, et les é c u r i e s royales p o s s é d a i e n t , 
jusqu 'en 1840, des attelages (à h u i t é t a l o n s ) de 
cette robe. L a race s'est g é n é r a l e m e n t c o n s e r v é e 
pure , mais i l semble pour t an t q u ' o n a quelque
fois e m p l o y é des é t a l o n s de robe noire (de sou
che espagnole), quand la cou leur m o n t r a i t des 
dispositions à b l anch i r . 

Les é t a l o n s espagnols é t a i e n t d é j à assez b ien 
a p p r é c i é s et avaient d o n n é b o n nombre de m é 
tis avant la f o r m a t i o n d u haras c e n t r a l ; mais, 
pendant t o u t l e s i èc l e suivant , plusieurs nouvelles 
impor ta t ions eurent l i e u , n o t a m m e n t en 4596 et 
1670. C h r é t i e n V a ima i t beaucoup les chevaux es
pagnols et les m u l t i p l i a i t t e l l ement q u ' i l compta i t 
vers La f i n d u d i x - s e p t i è m e s i èc l e , dans ses haras, 
70 j u m e n t s issues d ' un croisement r é i t é r é avec 
les é t a l o n s espagnols. Ces jumen t s é t a i e n t sail
lies par des chevaux entiers de la m ê m e souche ; 
i l est v ra i qu 'en 1702, 16 é t a l o n s avaient é t é i m 
p o r t é s d i rec tement d é s mei l leurs haras de l ' A n 
dalousie, mais ce n ' é t a i t que par exception qu 'on 
avait recours à eux ; pour la p l u p a r t , les produi ts 
de la f a m i l l e m é t i s s e a c c l i m a t é e soutenaient une 
p r é é m i n e n c e incontestable. Cette race é t a i t de 
robe no i re ; mais quand, au commencement d u 
d i x - h u i t i è m e s i èc l e , u n é t a l o n de couleur alezane 
naqui t de parents noirs , tous les produits de cet 
é t a l o n , qu i avaient h é r i t é de la robe de l eu r p è r e , 
f u r e n t r é u n i s dans u n haras s p é c i a l ; par ce 
moyen , le haras se procura une nouvelle f a m i l l e 
de souche espagnole, d i s t i n g u é e non-seulement 
par une robe alezane f o n c é e , mais aussi par des 
formes plus sveltes et des allures plus a l l o n g é e s , 
et c'est p o u r q u o i elle f u t e m p l o y é e à remonter 
les attelages de chasse. L a race no i re , au con
t ra i re , é t a i t r e n o m m é e par son corps r a m a s s é , 
par une l é g è r e t é et une souplesse hors l igne , et 
par des allures r e l e v é e s et f i è r e s . 

De la m ê m e m a n i è r e , u n haras spéc i a l se f o r m a 
par l 'a l l iance des é t a l o n s polonais avec des j u 
ments de cho ix . Ces j umen t s avaient é t é é levées 
sur u n domaine royal , au centre de l ' î le de See-
land , et elles é t a i e n t depuis longtemps assez esti
m é e s , quand, vers le m i l i e u d u d i x - s e p t i è m e 
s i èc le , elles f u r e n t m a r i é e s à la race polonaise. 
L a robe é t a i t ba i c h â t a i n , t i r a n t sur le ba i b r u n . 
E n 4861, le r o i r e ç u t en cadeau d u p r ince George 
d 'Angle te r re u n é t a l o n magn i f ique , mais don t 
l ' o r i g i n e é t a i t incer ta ine ; cet é t a l o n con t r ibua 
beaucoup au d é v e l o p p e m e n t du haras, et i l s'est 

c o n t i n u é en l igne directe, de f i ls en fils, j u s q u ' à 
la fin d u dernier s i è c l e . 

U n haras à robe grise f u t é t a b l i en 1608 au 
moyen de quelques chevaux des deux sexes, i m 
p o r t é s d 'Angle ter re par le r o i C h r é t i e n I V . E n a l 
l i an t u n é t a l o n t u r c à des j u m e n t s de cette 
souche, i l s'est f o r m é une race p r é c i e u s e , r i v a l i 
sant avec la race no i re et l a race baie c o m m e 
cheval de selle ; sa couleur é t a i t grise, le plus 
souvent p o m m e l é e . 

Mais souvent la couleur é t a i t t r è s - c l a i r e , et 
quelquefois m ê m e , d è s la naissance, t o u t à f a i t 
b lanche; la peau p r é s e n t a i t des reflets roses. 
Les chevaux de cette couleur é t a i e n t si e s t i m é s 
qu ' i l s f u r e n t r é s e r v é s pour l'usage personnel d u 
r o i , et d è s la fin d u d i x - s e p t i è m e s i èc l e j u s q u ' à 
nos j o u r s , l 'attelage roya l pour les occasions so
lennelles est f o r m é de h u i t é t a l o n s de cette robe. 

Toutes ces races é t a i e n t t r a i t é e s selon la c o u 
tume d u temps. Pendant les mois d ' é t é , les j u 
ments paissaient dans les c l a i r i è r e s de la f o r ê t , et, 
dans la mauvaise saison, elles é t a i e n t e n t a s s é e s 
dans des é c u r i e s sombres et peu spacieuses. Les 
é t a l o n s , au contra i re , ne passaient que l ' é p o q u e 
de l a monte à F r é d é r i k s b o u r g , et pendant les 
neuf mois de l 'an i ls é t a i e n t é t a b l i s dans les 
vastes é c u r i e s d u c h â t e a u r o y a l de Copenhague, 
soumis à des exercices r i g o u r e u x par les é c u y e r s 
du m a n è g e roya l . De cette m a n i è r e les races ne 
se renouvelaient que par des é t a l o n s é p r o u v é s , 
et elles se f a ç o n n a i e n t peu à peu à toutes les 
exigences de l ' éco le d ' é q u i t a t i o n , q u i jouissai t 
alors de toutes les bonnes g r â c e s des rois et des 
grands seigneurs. On a aussi f a i t l 'observat ion 
que les d i f f é r e n t e s fami l les , q u i se propageaient 
tou jour s en e l l e s - m ê m e s , a c q u é r a i e n t des a p t i 
tudes s p é c i a l e s , l 'une se f o r m a n t p lus f ac i l emen t 
à certaines allures que l 'aut re , et une te l le ap t i 
tude s 'augmentant t o u j o u r s par l ' i n f luence de 
l ' h é r é d i t é . A i n s i les d i f f é r e n c e s , q u i de p r i m e 
abord d é r i v a i e n t de la souche o r ig ina i r e , s'af
fermissaient par le dressage. 

A u courant d u d i x - h u i t i è m e s i è c l e , les haras 
fu r en t assez souvent r e m o n t é s par des j u m e n t s 
d u pays (à peu p r è s 2 pour 100 par an), soit pou r 
é l a r g i r les haras actuels, soit pour en é t a b l i r de 
nouveaux. Les m ê m e s moyens, don t o n avait 
f a i t usage pour le p remie r é t a b l i s s e m e n t , é t a i e n t 
ainsi e m p l o y é s p o u r les renouvel lements ca-
suels. 

Pendant plus de deux s i èc l e s a p r è s la fonda t ion 
des haras, ce f u r e n t t o u j o u r s les m ê m e s p r i n 
cipes q u i d i r i g è r e n t l ' appare i l lement et l ' é l ève 
des chevaux ; aussi i l n'est pas é t o n n a n t que la 
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race ai t a t te int une grande f ix i té de q u a l i t é s ; 
tous les contemporains en por ten t t é m o i g n a g e . 
Mais vers la f i n d u s ièc le p a s s é , les idées de la 
d é g é n é r e s c e n c e des races et de la n é c e s s i t é d u 
croisement con t inue l envahirent la d i r ec t ion des 
haras, et d è s ce m o m e n t l 'h i s to i re de ces é t a 
blissements est l 'h is to i re d'une longue ago
nie . 

E n 1780, le haras avait é t é é l a r g i par l 'achat 
d'une soixantaine de j umen t s d u pays, et en 
comparant la f é c o n d i t é de ces j u m e n t s avec 
celle des j umen t s é levées au haras, et par c o n s é 
quent plus o u moins a l l i ées aux é t a l o n s par des 
liens de p a r e n t é , i l y avait une p r é p o n d é r a n c e 
é v i d e n t e en faveur des j umen t s non apparen
t é e s . 

I l n 'en f a l l u t pas davantage pour met t re hors 
de doute que la c o n s a n g u i n i t é ne p o r t â t atteinte 
à la f é c o n d i t é na ture l le , et, par c o n s é q u e n t , on 
c o m m e n ç a i t à croiser p ê l e - m ê l e les d i f f é r e n t e s 
races q u i j u s q u ' à ce temps avaient é t é c o n s e r v é e s 
pures. L a di rec t ion du haras chercha i t des é t a 
lons de la race noire pour les j umen t s grises, 
des bais pour les j u m e n t s alezanes, et vice versa. 
Mais b i e n t ô t on ne se borna plus à des croisements 
entre les d i f f é r e n t e s races du haras (ce q u i en vé 
r i t é ne d é p a s s a i t pas les croisements entre les 
d i f f é r e n t e s famil les d 'une m ê m e race); on alla 
chercher des é t a l o n s par tou t , à Tun i s , au Maroc , 
en Pologne, en Angle ter re et m ê m e en Molda
vie. 

N é a n m o i n s , quand l 'engouement pour l a race 
arabe c o m m e n ç a i t à d é v e l o p p e r le dogme d u 
pur sang, on se souvint de cet é t a l o n , et toutes 
les q u a l i t é s de ses rejetons f u r e n t alors a t t r i b u é e s 
à l u i seul . Pour t an t ses a r r i è r e -pe t i t s - f i l s ne con
tenaient q u ' u n huitième du sang arabe, tandis 
qu ' i l s avaient cinq huitièmes de sang de la souche 
nationale la plus ancienne et la plus pure . 

L ' i n f luence de tous ces croisements ne tarda 
pas à se fa i re r emarquer ; le haras perda i t t o u 
j o u r s de son é c l a t et de son c r é d i t . E n va in on 
faisait couvr i r les femelles à l ' â g e de t ro is ans, 
en vain on r é f o r m a les p o u l i n i è r e s à l ' âge de 
quatorze ans au l i eu de les conserver j u s q u ' à 
l ' â g e de seize à v ing t ans c o m m e au commen
cement du s i èc le ; la d é g é n é r e s c e n c e cont inua i t 
t o u j o u r s , et i l f a l l u t vendre la p lupar t des m é t i s 
aux e n c h è r e s . 

Les croisements avaient eu l i e u dans de t r o p 
grandes propor t ions p o u r q u ' i l f û t possible de 
cont inuer les fami l l es par des ind iv idus t o u t à 
f a i t p u r s ; mais, pour tan t , ce n'est jamais p a r m i 
les produi t s i m m é d i a t s des é t a l o n s é t r a n g e r s 

q u ' o n a pu chercher les p roduc teurs d ' é l i t e ; i l a 
f a l l u que le sang i n f u s é a i t é t é n e u t r a l i s é par 
plusieurs alliances avec la v ie i l l e race, pour que 
les m é t i s aient p u prendre r a n g p a r m i les éta
lons de la p r e m i è r e classe, les seuls e m p l o y é s à 
la r e p r o d u c t i o n . Mais , q u o i qu 'on fasse, l 'an
cienne f ix i té ne se re t rouve p lus , et les produits 
des é t a l o n s les m i e u x choisis s ' é c a r t e n t souvent 
des bons types. Toutes les g é n é a l o g i e s le d é m o n 
t ren t . 

Pour comble de ma lheu r , la r e l a t i on sécu la i r e 
de l ' é co l e d ' é q u i t a t i o n d e Copenhague avec les ha
ras de F r é d é r i k s b o u f g se r o m p i t peu à peu dans 
les p r e m i è r e s a n n é e d u d i x - n e u v i è m e s i è c l e ; 
les demandes de l ' é c o l e ne s 'accordaient plus 
avec les i d é e s q u i d i r igea ien t le haras, et ainsi ce 
dernier perdai t le seul m o y e n p rop re à p l ie r les 
formes neuves et disparates de ses p rodu i t s dans 
le moule de l 'ancienne é c o l e . 

R é d u i t à l ' appare i l l ement des chevaux pour 
seule arme contre les inf luences d u climat 
et d u r é g i m e , le haras c o n t i n u a i t à baisser 
et les croisements à redoubler . E n 1809, c'é
ta ient des é t a l o n s espagnols q u i f u r e n t r eçus 
p a r m i les reproducteurs p o u r por te r r e m è d e 
au m a l d é j à ch ron ique ; en 1816, c ' é t a i en t 
des é t a l o n s et des p o u l i n i è r e s d u haras i m p é r i a l 
de K l a d r u b en B o h ê m e , et en 1818 u n étalon 
de la Circassie. Mais en f in o n tenta u n dernier 
e f fo r t en 1824-1826, en achetant 14 é t a lons de 
demi-sang anglais et 6 é t a l o n s p u r sang arabe 
pour fa i re la mon te en subs t i t u t i on des é ta lons 
de la race o r ig ina i r e , p lus o u moins e n t a c h é s de 
m é t i s s a g e . Cette d e r n i è r e a t te inte po r t a i t le coup 
de g r â c e . 

I l y avait d é j à longtemps que M . Neergaard 
avait d é m o n t r é les graves erreurs de l 'administra
t i o n d u haras, et i n d i q u é le seul m o y e n rat ion
nel : la r é f o r m e de toutes les p o u l i n i è r e s défec
tueuses, et une r é o r g a n i s a t i o n b a s é e sur l 'an
cienne p ra t ique , c ' e s t - à - d i r e la con t i nua t i on des 
races en e l l e s - m ê m e s et l ' e m p l o i d ' u n dressage 
r a i s o n n é . Mais ses avis ne f u r e n t é c o u t é s que 
t rop t a rd , et alors m ê m e i ls ne f u r e n t e x é c u t é s 
q u ' à d e m i . 

Les p rodu i t s d u cro isement avec les é ta lons 
arabes et ceux d u demi-sang anglais encoururent 
le m ê m e b l â m e ; i l f a l l a i t les r é f o r m e r en bloc. 
L e gouvernement se v i t dans l a n é c e s s i t é de 
n o m m e r une commiss ion d ' e n q u ê t e pour exa
m i n e r le haras et proposer les moyens propres à 
corr iger les d é f a u t s a v é r é s . Les propos i t ions de 
la commiss ion e n t r è r e n t pour une grande par t ie 
dans les vues de M . Neergaard, et au ra ien t peut-
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Fig. 205. Auguste, étalon de l'ancienne race Fiédériksbourg. 

ê t r e r e m é d i é au m a l , s ' i l ne f û t survenu u n en
thousiasme t o u j o u r s croissant pour le p u r sang 
anglais. 

M a l g r é la p r é d i l e c t i o n avec laquel le nos paysans 
s 'adonnent à l ' é lève du cheval, le p u r sang avait 
é t é t r è s - p e u connu. A l 'except ion de quelques 
grands p r o p r i é t a i r e s , et no tamment d u duc de 
Schleswig-Holste in-Augustenbourg, q u i propa
geait avec zè le les i d é e s de l ' a m é l i o r a t i o n absolue, 
nos é l e v e u r s n 'avaient pas c h a n g é leurs p r o c é d é s 
a c c o u t u m é s ; tan t que leurs é lèves f u r e n t re
c h e r c h é s sur toutes les foires , et tant qu ' i l s sa
t i s f i ren t aux demandes de la r emonte m i l i t a i r e , 
i l n 'y avait selon eux aucune raison de chan
gement. 

Mais quand on avait v u é c h o u e r tous les 
moyens e m p l o y é s pour la r é g é n é r a t i o n d u haras, 
les apologistes d u p u r sang t r o u v è r e n t le che
m i n t ou t f r a y é pour les nouvelles i d é e s . M a l g r é 
les protestations des hommes de science, le gou
vernement é p o u s a ces i d é e s , et non-seulement 
une p é p i n i è r e d'une vingtaine de j u m e n t s f u t 
é t a b l i e , mais c ' é t a i e n t aussi des é t a l o n s p u r 
sang q u i , par p r é f é r e n c e , devaient couv r i r les 
meil leures juments de. la v ie i l le souche (à l 'ex
cept ion pour tan t des j umen t s albinos). E n m ê m e 
temps plusieurs associations de par t icu l ie r s se 
f o r m è r e n t pour encourager et f ac i l i t e r l ' a m é l i o 
r a t i o n du cheval d u pays par le pu r sang ; u n 
assez grand nombre d ' é t a l o n s f u r e n t d i s t r i b u é s 
dans toutes les provinces, et tous les moyens 

BREHM. 

connus f u r e n t e m p l o y é s pour a t t i re r les é l e 
veurs dans la voie nouvel le . Mais le s u c c è s m ê m e 
d u p remie r e f fo r t fa isai t d é p a s s e r le b u t . Les é l e 
veurs se p r ê t è r e n t d 'abord de g a i e t é de c œ u r à 
l ' a m é l i o r a t i o n p r é c o n i s é e , puis é p r o u v è r e n t de 
tels é c h e c s , que b i e n t ô t la nouvel le m é t h o d e f u t 
en d é f a v e u r . Les é l e v e u r s ont m ê m e c o n ç u de
puis ce temps u n e f f r o i te l lement e n r a c i n é , q u ' i l 
est t ou t à fa i t impossible de leur f a i re accepter le 
pur sang, quand m ê m e ce lu i -c i donnera i t de bons 
produi t s . A i n s i i l f a u t acheter aux foires de 
M e c k i e m b o u r g et de Hanovre les chevaux de 
luxe q u i (pour tan t en assez pe t i t nombre) sont 
r e c h e r c h é s dans les vi l les . Pour le haras, l ' i n 
fluence du p u r sang é t a i t des plus malheureuses . 

L a c o n f o r m a t i o n propre à l ' é q u i l i b r e et aux 
allures r a s s e m b l é e s , fixée pendant plus de deux 
s ièc les par et pour le galop de m a n è g e , ne pou
vai t pas s 'accorder avec Lavant -main s u r c h a r g é 
et les allures a l l o n g é e s et roides d ' un cheval , 
dont toutes les p ropor t ions ( comme celles d u l é 
v r i e r ) , dans le m ê m e espace de temps, avaient é t é 
s p é c i a l e m e n t a d a p t é e s à la course. Les m é t i s 
avaient quelquefois beaucoup de m é r i t e c o m m e 
chevaux de chasse ; mais, e m p l o y é s c o m m e r é 
produc teurs , i ls ô t a i e n t au haras les derniers 
vestiges de la q u a l i t é la plus p r é c i e u s e , l ' h o m o 
g é n é i t é . 

C 'é ta i t en 1831 que c o m m e n ç a i t le croisement 
s y s t é m a t i q u e avec le p u r sang anglais , et 
le haras p o s s é d a i t alors 175 p o u l i n i è r e s ; c i n q 
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ans a p r è s i l n 'y en avait que 80, et en 1840 i l a 
f a l l u le suppr imer tou t à f a i t , les p o u l i n i è r e s 
é t a n t r é d u i t e s au nombre de 26. I l n ' y a r i en 
à a jou ter à ces ch i f f res . 

Mais, a p r è s l ' abo l i t i on de l 'ancien haras, la 
faveur dont i l avait t ou jou r s j o u i p a r m i les é le 
veurs, donna l i eu à une r é a c t i o n si vive, que le 
gouvernement c ru t devoir se p r ê t e r à u n essai 
de recons t i tu t ion . On racheta quelques j u m e n t s 
p a r m i celles q u i d e r n i è r e m e n t avaient é t é é p a r 
p i l l ées à tous les vents, mais , selon les opin ions 
d u j o u r , i l f a l l a i t les fa i re sa i l l i r par des é t a l o n s 
p u r sang, et l a quest ion n ' a v a n ç a i t pas. E n 
1852, i l f u t r é g l é par une l o i s p é c i a l e que le 
haras serait r e c o n s t i t u é , et q u ' i l se composerait : 
1° d'une p é p i n i è r e p u r sang, et 2° d ' un haras 
de j umen t s m é t i s s e s de la v ie i l l e souche, q u i 
seraient saillies par les é t a l o n s de l 'ancienne 
race (de F r é d é r i k s b o u r g ) , s ' i l en restait encore, 
ou par des é t a l o n s p u r sang. L e haras avait la 
chance heureuse de se p rocure r u n é t a l o n de 
l 'ancienne race à robe grise, et q u o i q u ' i l ne 
f û t pas d u premier choix , pour tan t i l p o s s é d a i t 
t ou t le cachet de l 'ancien type, comme on le 
vo i t par la f igure 205. Cet é t a l o n , q u i a n o m Au
guste, p r é s e n t e le corps r a m a s s é , l ' é p a u l e l o n 
gue , obl ique et s è c h e , le j a r r e t c o u d é et la 
d i rec t ion perpendiculaire de l 'encolure , c ' e s t - à -
d i re la confo rma t ion de laquel le r e l è v e l ' é q u i l i b r e 
propre au cheval de selle; ce n'est que par l ' en
colure courte et un peu r e n v e r s é e qu 'on recon
n a î t encore l ' in f luence d 'un p o r t d i f f é r e n t . Pour
tant , cela va sans d i r e , la f a m i l l e n 'a pas encore 
acquis de f ix i té , et m ê m e les f r è r e s germains de 
cet é t a l o n ne l u i ressemblent pas t r o p . 

Certainement i l y avait encore beaucoup à 
fa i re avant d 'a t te indre l ' h o m o g é n é i t é ; mais i l y 
avait l i e u d ' e s p é r e r q u ' u n appare i l lement soi
g n é et u n r é g i m e b ien entendu, s e c o n d é s par 
une éco le d ' é q u i t a t i o n r igoureuse , suf f i ra ien t 
p o u r a t te indre au bu t . Malheureusement , r i en 
de t ou t cela n'a eu l i e u ; i l f a l l u t encore une 
fo is ten ter les croisements. Les effets f â c h e u x 
d u p u r sang n ' é t a i e n t pas encore o u b l i é s ; 
aussi, d ' u n c o m m u n accord i l f u t r e j e t é , et 
m ê m e la p é p i n i è r e , q u i datai t de 1631, f u t t o u t 
à f a i t abolie. Ce qu 'on demandai t avec une ar
deur aveugle , c ' é t a i t une race de selle , p r o 
pre à p r o d u i r e des chevaux de guerre ; et les 
q u a l i t é s p r é c i e u s e s qu 'avaient f a i t p a r a î t r e les 
chevaux barbes d ' A l g é r i e pendant la guerre 
de la C r i m é e (1), avaient a t t i r é l ' a t t en t ion de 

(1) Voyez page 369, 

t ou t le monde . Sans s 'occuper des l e ç o n s de 
l ' e x p é r i e n c e , quant aux effets funestes d u croise
ment , m ê m e entre des races don t les aptitudes 
g é n é r a l e s sont assez confo rmes , — parce q u ' i l 
y a t ou jou r s oppos i t ion entre les apt i tudes spé
ciales, — l a nouvel le d i r e c t i o n d u haras se d é c i d a 
pour les croisements avec le sang arabe ou 
barbe. 

A i n s i on se t rouve a u j o u r d ' h u i jus tement 
au m ê m e po in t q u ' i l y a t ren te-s ix ans, avec 
cette d i f f é r e n c e q u ' o n a d é p e n s é pendant ce 
temps t o u t le f o n d d u haras. 

8» Les races russes. 

Les chevaux russes forment une magnifique 
race q u i r é u n i t dans u n type h a r m o n i e u x la 
b e a u t é des propor t ions , l a hau teu r de la ta i l le , 
la v igueur et la souplesse. On a p u admirer à 
l 'Expos i t i on de 1867 de magni f iques s p é c i m e n s 
de chevaux russes. 

C a r a c t è r e s . — « Qn peut supposer, d i t avec rai
son Y o u a t t (1), que cet an ima l p r é s e n t e r a des ca
r a c t è r e s t r è s - d i f f é r e n t s dans les diverses parties de 
cet immense emp i r e . La lou rde cavalerie et la plus 
grande par t ie des chevaux de luxe sont d'origine 
cosaque, mais on t é t é a m é l i o r é s par la venue 
d ' é t a l o n s de Pologne, de Prusse, d u Hols te in et 
d 'Angle te r re . A u j o u r d ' h u i on t rouve des haras 
c o n s i d é r a b l e s sur divers points de la Russie. La 
cavalerie l é g è r e et les chevaux ordinai res se re
c ru ten t , c o m m e t o u j o u r s , de chevaux cosaques 
{fig. 206) sur lesquels aucune a m é l i o r a t i o n n'a 
é t é t e n t é e ; ils sont hardis et t r è s - a p t e s aux ser
vices qu ' on exige d 'eux. » 

Les Cosaques d u D o n et sur tou t ceux de l 'Ou
ra l , on t des chevaux en r é p u t a t i o n p o u r l eu r fond 
et l eu r vitesse. 

« On a s u p p o s é qu ' aucun cheval , l 'arabe ex
c e p t é , ne pouvai t endurer les p r iva t ions comme 
le cheval cosaque et r é u n i r à u n d e g r é é g a l la v i 
tesse et la f a c u l t é d 'endurer . Cependant des che
vaux cosaques f u r e n t battus par des chevaux an
glais q u i n ' é t a i e n t pas d u sang le p lus pu r , dans 
une course o ù ces deux q u a l i t é s f u r e n t a d m i r a 
b lement mises à l ' é p r e u v e . L a lu t t e f u t rude , 
mais elle é t a i t n é c e s s a i r e p o u r d é c i d e r la ques
t i o n . 

« Le 4 a o û t 1825, une course don t le parcours 
é t a i t de 47 mi l l e s , f u t d i s p u t é e par deux che
vaux cosaques et deux chevaux anglais . Les che
vaux anglais é t a i e n t Sharper et Mina, b i en c o n -

(1) Youatt, The Horse. London, 1868, p. 49. 



L E S R A G E S R U S S E S . 403 

nus, mais non c lassés au p remier r ang . Les 
cosaques, choisis p a r m i les mei l leurs chevaux d u 
Don , é t a i e n t Black Sea et Oural. 

« A u d é p a r t , les cosaques f i r en t la t ê t e à u n pas 
m o d é r é ; mais i ls n'avaient pas f a i t u n d e m i -
m i l l e quand le cu i r de l ' é t r i e r de Sharper s ' é t a n t 
r o m p u , ce cheval empor ta son cavalier hors de 
la piste et, su iv i de Mina, s ' é c a r t a plus de 1 m i l l e 
et gravi t une col l ine e s c a r p é e avant de pouvoi r 
ê t r e r e t enu . 

« L a m o i t i é de la distance avait é t é parcourue 
en une heure et quatorze minutes . A ce momen t , 
les deux chevaux anglais et u n des cosaques 
é t a i e n t encore frais et dispos. A u re tour , Mina 
v i n t à boi ter et f u t e m m e n é e , et Sharper c o m 
m e n ç a à donner des signes de la fa t igue c a u s é e 
par la fougue de son d é p a r t . Quant au cheval 
k a l m o u k , i l é t a i t c o m p l è t e m e n t é p u i s é , son cava
l i e r é t a i t d é m o n t é , u n enfant l ' avai t r e m p l a c é . De 
chaque cô t é u n Cosaque, à cheval, le t i r a i t par 
des cordes a t t a c h é e s à sa b r ide , tandis que d 'au
tres Cosaques le soutenaient pour l ' e m p ê c h e r de 
tomber . E n f i n Sharper parcouru t toute la dis
tance en deux heures et quarante-hui t minutes , 
à raison de 16 mi l les à l 'heure , pendant t ro is heu
res c o n s é c u t i v e s ; h u i t minutes plus t a rd , le che
val cosaque ar r iva i t ou p l u t ô t é t a i t a m e n é . A u 
d é p a r t , les chevaux anglais por ta ient p r è s de 
11 ki los de plus que les chevaux cosaques, et d u 
ran t la d e r n i è r e par t ie de la course, c ' é t a i t u n 
enfant q u i monta i t le cheval russe. » 

« L ' empereur Nicolas ins t i tua des courses dans 
d i f f é r e n t e s parties de son vaste empire , pour 
l ' a m é l i o r a t i o n des chevaux cosaques et autres. Le 
20 septembre 1836 f u r e n t i n a u g u r é e s les courses 
d 'Ouralsk. L a distance à pa rcour i r é t a i t de 
J8verst.es, soit 4 lieues et demie ; v ing t -un che
vaux des haras mi l i ta i res des Cosaques de l 'Oura l 
p r i r en t par t à la p r e m i è r e course, q u i f u t g a g n é e 
en v i n g t - c i n q minutes et d ix -neuf secondes par 
u n cheval appartenant au Cosaque B o u r t c h e -
T c h o u r u n i e f . L a seconde course f u t d i s p u t é e par 
vingt- t rois chevaux de Cosaques k i r g h i s , et g a g n é e 
en v ing t - c inq minutes c i n q secondes par le cheval 
d u Cosaque Siboka-Isterlaie. Le lendemain, les 
deux chevauxvainqueurs dans les deux p r e m i è r e s 
courses, e n t r è r e n t ensemble. L a piste n ' é t a i t plus 
que de 3 lieues. E l l e f u t parcourue en quinze 
minu tes par le cheval d u Cosaque Bour tche -
T c h o u r u n i e f . Les nobles russes q u i assistaient à 
sa v i c t o i r e , admiran t la vitesse et la v igueur d u 
cheval , d é s i r a i e n t v ivement l ' ache ter ; mais le 
Cosaque r é p o n d i t que t o u t l 'or d u monde ne 
pour ra i t le s é p a r e r de son a m i , de son f r è r e . 

« Dans la Russie m é r i d i o n a l e et or ientale 
et aussi en Pologne, l ' é lève des chevaux et d u 
bé ta i l a t t i re depuis quelque temps l ' a t t en t ion des 
grands p r o p r i é t a i r e s fonciers , et const i tue une 
p o r t i o n t r è s - c o n s i d é r a b l e de leur revenu an-

. nue l . » 
L e nombre des chevaux p o u r toute la Russie 

peut ê t r e , approx imat ivement , é v a l u é à 20 m i l 
l ions de t ê t e s , dont 60,000 j umen t s e m p l o y é e s à la 
r eproduc t ion dans les haras, et p r è s de 400,000 
dans les steppes ; le reste de la p roduc t i on a n 
nuel le , soit p r è s de 840,000 t ê t e s , p rov ien t des 
j u m e n t s appartenant aux paysans. 

Dans le nombre des chevaux q u i a t te ignent 
l ' âge m û r , 8,000 sont annuel lement a f f e c t é s à la 
remonte de la cavalerie, de l ' a r t i l l e r i e et d u t r a i n ; 
tous les autres servent aux divers besoins d u 
pays. 

I l existe à peine une r é s i d e n c e seigneuriale 
o ù ne se t rouve une vaste cour p a r t a g é e en qua
t re divisions et e n t o u r é e d ' é t a b l e s . A chacun des 
angles de cette cour est u n passage menan t à de 
beaux et immenses p â t u r a g e s , d iv i sés en u n 
nombre é g a l de compar t imen t s , et p o s s é d a n t 
tous des refuges convenables, o ù les chevaux 
peuvent s'abriter contre la p l u i e o u le so le i l . Ces 
é c u r i e s fournissent p r inc ipa l emen t des chevaux 
d'une ta i l le plus grande que ceux des Cosaques 
et plus convenables que ceux de l ' e s p è c e o r d i 
na i re , comme chevaux de cavalerie r é g u l i è r e , de 
luxe ou de parade. Les remontes des maisons 
p r i n c i è r e s d 'Al lemagne puisent à cette source ; 
c'est aussi l à que s 'approvisionnent les grandes 
foires des d i f f é r e n t s É t a t s de cette c o n t r é e . 

« Les p r i nc ipaux m a r c h é s aux chevaux en Rus-
sei, d i t J . M œ r d e r (1), sont les suivants : Ba l t a , 
gouvernement de Podolie, grande f o i r e au moi s 
d e m a i ( j u s q u ' à 10,000chevaux); Lentschna, g o u 
vernement de L u b l i n , 10,000 t ê t e s ; B e r d i t c h e w , 
grande fo i r e aux chevaux au mois de j u i n , 6,000 
t ê t e s . J u s q u ' à 5,000 chevaux sont a m e n é s annuel 
lement aux foires de N i j n é d é v i t s k , gouvernement 
de V o r o n é g e ; dans le b o u r g d ' O r é c h o w , d i s t r i c t 
de Z é m l i a n s k , gouvernement de V o r o n é g e ; dans 
le b o u r g de T e r b o u n n , d i s t r i c t d 'Elets , gouverne
m e n t d 'Orel ; la fo i r e d ' I l l i i n s k a ï a à Poltava et 
celle de T r o ï t s k y à Tsar i tz ine , gouvernement de 
Sara tow. 

A u x foires de B i é l a ï a , Tse rkow, gouvernement 
de K i e w ; dans le b o u r g de Karpovka , pays des 

(l) J. Mœrder, Aperçu historique sur les institutions hip
piques et les races chevalines de la Russie. Noies bibliogra-
phiques. Paris, 1869. 
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Fig. 206. Cheval cosaque et son cavalier. — Tenue de voyage, comprenant tout ce qui est nécessaire pour 
le cavalier et le cheval. 

Cosaques d u D o n , et T s é c k a n o v e t s , gouverne
men t d 'Argons tow, j u s q u ' à 4,000 chevaux sont 
a m e n é s annuel lement . 

« Dans les vi l les de R o m n y , gouvernement 
de Poltava ; Soumy , gouvernement de K h a r -
i k o w ; Voznessensk, gouvernement de Kherson : 
Proussy, colonie al lemande dans le gouverne
men t de T c h e r n i g o w , 3,000 chevaux; dans les 
bourgs de B o u r n a k y , d'Ouvarovo et de P o l é t a ï é v o , 
gouvernement de T a m b o w , et à Echerny-Jar , 
gouvernement d 'Ast rakhan, sont annuel lement 
a m e n é s p lus de 2,000 t ê t e s de chevaux pour cha
cun des endroits i n d i q u é s . 

« O n compte j u s q u ' à 4 6 0 foires aux chevaux en 
Russie ; ces foires on t l i e u dans 240 loca l i t é s , et 
u n to ta l de 270,000 cheveux y sont vendus 
annuel lement pour la somme de 12,000,000 de 
roubles d'argent, ce q u i f a i t , en moyenne, p r è s 
de 45 roubles par t ê t e . 

« Les gouvernements de T a m b o w , V o r o n é g e , 
K h a r k o w , Pol tava, les gouvernements du Sud , 
le pays des Cosaques d u D o n et les steppes des 
Ki rgh ises p o s s è d e n t une richesse i n é p u i s a b l e sous 

le r appor t d 'une p o p u l a t i o n cheval ine des plus 
d é v e l o p p é e s . 

LES ANES — ASINUS. 

Der Esel. 

Les ânes, dont bien des zoologistes font encore 
des chevaux p rop remen t d i t s , se dis t inguent 
pour tan t de ceux-ci par des c a r a c t è r e s assez i m 
portants et su f f i samment g é n é r i q u e s p o u r qu ' i ls 
puissent en ê t r e s é p a r é s . 

C a r a c t è r e s . — Nous avons v u que les chevaux 
ont une robe u n i f o r m e ; tous les â n e s o n t le pelage 
r e l e v é , le l o n g de l ' é p i n e dorsale, par u n e bande 
plus f o n c é e ; chez certains, cette bande est m ê m e 
c o u p é e c ruc ia lement , au gar ro t , par une au t re 
bande, et quelquefois les membres sont o r n é s , 
soit au-dessus, soit au-dessous des genoux , d'es
p è c e s de chevrons f o n c é s . Les orei l les des â n e s 
sont no tab lement p lus longues que celles des 
chevaux ; l eu r queue ne por te de c r ins q u ' à l 'ex
t r é m i t é , le reste é t a n t seulement couver t de poils 
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ord ina i res ; l eu r c r i n i è r e est courte e W d r o i t e ; 
l eu r sabot est plus ovale que ce lu i des chevaux, 
leur garrot moins é levé ; en f in i l s n 'on t que deux 
c h â t a i g n e s , une à chaque p ied de devant. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les â n e s sont 
exclusivement propres à l 'Asie et à l ' A f r i q u e . 

L'ANE HÉMIONE — JSINUS HEMIONUS. 

Der Halbesel ou Dschiggetai. 

L'hémione, ou dschiggetei, comme le nomment 
les Mongols , c ' e s t - à - d i r e longues oreilles, a é t é 
d é c r i t i l y a u n s i èc le par Pallas, et si b ien que, 
j u s q u ' à G. Radde, les nouveaux observateurs n 'on t 
r i en eu à a jouter à la descr ipt ion q u ' i l en avait 
d o n n é e . 

C a r a c t è r e s . — L ' h é m i o n e (fig. 207) a le por t 
et la fai l le d 'un beau m u l e t , d é t a i l l e moyenne ; i l 
le d é p a s s e n é a n m o i n s en b e a u t é , sur tout par sa 
stature é l a n c é e . I l mesure plus de l m , 5 0 , du 
sommet de la t ê t e à la naissance de la queue ; la 
longueur de la t ê t e est de 55 cent.; celle de 
la queue , sans les poi ls , est de 44 ; la l o n 
gueur totale de l ' an ima l est donc de 2 m , 6 0 
à 2 m , 8 0 ; sa hauteur est de l m , 3 0 à l ' é p a u l e , 
de l m , 4 0 à la hanche. I l a la t ê t e plus grande 
que celle d u cheval , plus c o m p r i m é e l a t é r a l e 
m e n t ; le cou plus é l a n c é et plus a r r o n d i ; le 
corps a l l o n g é , le dos p l u t ô t b o m b é q u ' i n c u r v é ; 
les membres h a u t s , f ins , for ts de tendons ; 
les é p a u l e s , les hanches, les cuisses u n peu 
maigres. L a queue ressemble à une queue de 
vache; elle est mince , de moyenne longueur , 
recouverte , dans sa m o i t i é p o s t é r i e u r e seulement, 
de soies f o n c é e s , q u i f o r m e n t à son e x t r é m i t é 
une touf fe de 25 cent, de longueur . Les oreilles 
sont plus longues que celles d u cheval, moins 
que celles de l ' â n e ; les yeux sont moyens 
et les naseaux b é a n t s , comme chez le cheval . 
D u sommet de la t ê t e à l ' é p a u l e , s ' é t e n d une c r i 
n i è r e à poils mous, d r e s s é s , f o n c é s , d 'environ 
62 cent , de longueur , ayant de l 'analogie avec 
celle d u pou la in . 

L a robe varie suivant les saisons: en h iver , les 
poils sont longs de 6 cent. , u n peu c r é p u s , 
mous comme ceux d u chameau , d 'un gris 
isabelle, avec la racine gris de fe r ; en é t é , ils 
n 'on t g u è r e plus de 1 cent, de l o n g . I l s sont 
diversement i n c l i n é s . L e museau est b l a n c h â t r e ; 
le reste de la t ê t e est j a u n e ; le cou est j aune 
fauve, le dos jaune ocre, les flancs plus fauves, les 
membres de couleur plus claire encore. Le 
d e r r i è r e des cuisses, la face in terne des membres 
p o s t é r i e u r s , la face p o s t é r i e u r e des membres 

a n t é r i e u r s sont b l a n c h â t r e s . De l ' e x t r é m i t é de la 
c r i n i è r e par t une bande noi re q u i se prolonge, 
le l o n g d u dos, j u s q u ' à la touffe t e rmina le de la 

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

habi te les plaines et les plateaux secs, d é c o u 
verts et herbeux de la part ie orientale de la 
haute Asie , et de la Mongol ie . On le t rouve , sur
t o u t a u j o u r d ' h u i , dans les plaines, aux sources 
sa l ées , q u i entourent le lac T a r é i . On en r en 
con t ra i t autrefois des t roupeaux dans les steppes 
arganiennes ; on n 'y vo i t plus main tenan t que 
quelques bandes é p a r s e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les v ieux é t a 
lons conduisent plus de v ing t j umen t s et p o u 
lains. D 'o rd ina i re , les bandes sont moins n o m 
breuses, et plus d ' un é t a l o n n'a avec l u i que 
c i n q ou d ix j umen t s . Les jeunes é t a l o n s , q u i ont 
é t é c h a s s é s de la bande, la suivent de l o i n , j u s 
q u ' à ce qu ' i l s r é u s s i s s e n t à a t t i rer à eux q u e l 
ques jumen t s du ha rem d u vieux chef, o u à r é u 
n i r quelques j umen t s i so l ées . A u m o m e n t d u 
r u t , les vieux é t a l o n s chassent de leur t roupeau 
les jeunes j u m e n t s q u i ne sont pas encore en â g e 
d ' ê t r e saillies, et ainsi se f o r m e n t les nouvelles 
bandes. 

« C'est en au tomne , d i t Radde, que les h é -
miones accomplissent leurs plus grands voyages ; 
alors seulement les poulains n é s pendant l ' é t é 
sont assez for t s pour soutenir les longues m a r 
ches. A la fin de septembre, les jeunes é t a l o n s 
qu i t t en t les bandes dont i ls on t f a i t par t ie jus
q u ' à l ' âge de t ro is ou quatre ans, et courent 
seuls dans les steppes, pour se fa i re une t roupe à 
eux. A ce m o m e n t , l ' h é m i o n e est i ndomptab le . 
D u r a n t des heures e n t i è r e s , le j eune é t a l o n est 
debout sur la pointe la plus é l evée d'une m o n 
tagne e s c a r p é e , faisant face au vent , et ayant 
sous ses yeux une grande é t e n d u e de pla ine . Ses 
naseaux sont ouverts; ses regards pa rcouren t 
l 'espace: i l a t tend u n r i v a l . Dès q u ' i l l ' a p e r ç o i t , 
i l va à l u i au galop, et l u i l i v r e u n comba t 
a c h a r n é , p o u r l u i enlever ses j u m e n t s . L a queue 
en l ' a i r , i l passe au galop à c ô t é d u chef de l a 
t roupe et l u i lance en passant une ruade ; sa c r i 
n i è r e se h é r i s s e de plus en plus ; i l f a i t encore 
quelques bonds, puis , t ou t à coup s ' a r r ê t e , se j e t t e 
de c ô t é , tourne à une certaine distance autour d u 
t roupeau , mais sans perdre le chef d u r ega rd . 
Ce lu i - c i a t tend pa t i emment que son adversaire 
approche. A u m o m e n t favorable, i l se p r é c i p i t e 
sur l u i , le m o r d , le f rappe de ses pieds, et sou
vent les combattants perdent dans la lu t te u n 

! morceau de leur peau, o u une par t ie de leur 
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queue. » Tous les é t a l o n s que tua Radde é t a i e n t 
couverts de cicatrices q u i t é m o i g n a i e n t de ces 

combats. » 
Les Mongols regardent l ' h é m i o n e comme l 'a

n i m a l le plus rapide, et les T i b é t a i n s en f o n t la 
monture d u dieu d u f e u et de la guerre . L e f a i t 
est que le me i l l eu r coursier ne peut l ' a t te indre . 

I l est d i f f i c i l e d'observer l ' h é m i o n e en l i b e r t é . 
I l est t r è s - c r a in t i f , et ses sens, t r è s - d é v e f o p p é s , 
l u i pe rme t t en t de r e c o n n a î t r e de l o i n l 'appro
che de l ' homme ; son odorat porte j u s q u ' à 
plusieurs werstes de distance. E n al lant au pas, 
i l t i e n t t ou jour s son cou levé ; dans sa f u i t e , 
i l r e l è v e c o m p l è t e m e n t la t ê t e pour vo i r der
r i è re l u i et t i en t la queue haute. L ' é t a l o n 
veille à la s û r e t é de ses juments . U n membre d u 
t roupeau a p e r ç o i t - i l quelque chose de l o i n , l ' é ta 
lon se d é t a c h e de la bande et s ' é l ance de ce 
cô té pour faire une reconnaissance. Parfois, i l 
cour t sur les chasseurs q u i sont à l ' a f f û t : c'est 
dans ces circonstances q u ' i l est souvent t u é . 
A - t - i l flairé u n danger, a u s s i t ô t i l p rend la f u i t e 
avec son t roupeau . 

U n é t a l o n v igoureux pa ra î t n é c e s s a i r e à l 'exis
tence d u t roupeau. S ' i l est t u é , les j u m e n t s se dis
persent, et leur chasse devient fac i le , car elles ne 
sont pas aussi vigilantes que les é t a l o n s . 

L a f e m e l l e , au d i re des Mongols , me t bas, 
au p r in temps , u n pet i t q u i est adulte à t ro is ans. 

Chasse. — « P o u r tuer cet an ima l m é f i a n t , 
d i t Radde, le chasseur entre de bon m a t i n dans 
la montagne, m o n t é sur un cheval j aune c la i r . 
I l chevauche lentement à travers les monts et les 
va l l ées , dans les solitudes o ù les marmottes 
s ' é c h a u f f e n t au sole i l , o ù les aigles planent dans 
les airs. L o r s q u ' i l a at teint le sommet de la m o n 
tagne, i l cherche d u regard une masse f o n c é e 
q u i l u i i nd ique u n t roupeau d ' h é m i o n e s . Quand 
i l en a p e r ç o i t une , i l s'en approche rap idement en 
suivant la va l l ée , et en al lant contre le vent-
puis i l monte avec prudence sur le versant le 
plus r a p p r o c h é des h é m i o n e s , q u i sont là c o m m e 
é b a h i s , le regard tou jour s t o u r n é vers le n o r d . 
E n f i n la pente est gravie, et la chasse commence. 

« Les crins de la queue d u cheval sont atta
c h é s , a f in qu ' i l s ne flottent pas au vent ; puis on 
a m è n e au haut de la montagne la b ê t e , q u i se 
met à p a î t r e . A une centaine de pas, le chas
seur est c o u c h é à pla t ven t r e , la carabine 
a p p u y é e sur une pet i te fourchet te , et p r ê t à 
f a i re f eu , at tend. L ' é t a l o n h é m i o n e a p e r ç o i t le 
cheva l ; i l c r o i t v o i r une j u m e n t de son e s p è c e , et 
cour t à l u i au galop. Mais, en approchant , i l 
r e c o n n a î t son erreur et s ' a r r ê t e . C'est le moment 

de le t icer. L e chasseur vise à la po i t r ine , et 
souvent abat son g ib ier d u p r e m i e r coup ; par
fo is , i l f au t c i n q balles pour tuer une hé 
mione . 11 arr ive assez souvent q u ' o n surprend 
les h é m i o n e s , m a l g r é leurs sens si fins, lorsque, 
par Jes j o u r s de t e m p ê t e , elles paissent à l'en
t r é e des v a l l é e s . » 

C a p t i v i t é . — Lorsque Pallas a d é c r i t l ' h é 
mione , on dou ta i t que l ' e s p è c e p û t ê t r e soumise 
à la d o m e s t i c i t é . « Si l ' on y r é u s s i s s a i t , d i t - i l , 
non-seu lement , on aura i t dans l ' h é m i o n e le 
coursier le plus rap ide , mais o n a m é l i o r e r a i t 
encore la race des chevaux. Mais , j u s q u ' i c i , on 
ne l 'a pas plus d o m p t é e que le z è b r e ; j e crois 
cependant q u ' i l ne f au t pas abandonner tout 
espoir d 'en fa i re u n a n i m a l domest ique . » 

Ce que Pallas i gno ra i t , c'est que dans cer
taines c o n t r é e s de l 'As i e , l ' e s p è c e est depuis 
longtemps soumise à l ' h o m m e . Duvaucel nous 
a f a i t c o n n a î t r e ce f a i t i m p o r t a n t . « I l nous a 

! appris , d i t F . Cuvier (1), que le dschiggetei se 
t rouve à l ' é t a t sauvage dans les c o n t r é e s voi
sines de l 'H ima laya , q u ' i l a é t é soumis , et que 
dans les provinces d'Oude et au N é p a u l une 
de ses races est e m p l o y é e , c o m m e celle de l 'âne, 
à tous les t ravaux auxquels sa force et sa tai l le le 
rendent p ropre . 

« Ces renseignements nouveaux in f i rmen t 
l ' i dée que, d ' a p r è s Pallas, o n s ' é t a i t fai te du 
dshiggetei . Ce c é l è b r e v o y a g e u r , q u i l'avait 
t r o u v é dans la Mongol ie , ne l ' y avait connu qu ' à 
l ' é t a t sauvage, et les rappor ts q u ' i l avait recueillis 
le r e p r é s e n t a i e n t c o m m e une e s p è c e t rès - fa 
rouche q u i n 'avai t encore p u ê t r e a p p r i v o i s é e . I l 
p a r a î t , au con t ra i re , que le dschiggetei est suscep
t i b l e de soumission et d 'a t tachement pour 
l ' h o m m e ; et c'est ce q u ' o n au ra i t p u conclure 
de ses analogies avec les e s p è c e s des chevaux 
domestiques et de l ' i n s t i nc t q u i le por te à vivre 
r é u n i en t roupes. 

« Les Mongols , sans dou te , ne se sont pas 
a p p l i q u é s à soumet t re cette e s p è c e , parce que le 
chameau et le cheval suff isent à tous leurs be
soins, et que le dschiggetei leur serait sans u t i 
l i té en ce que, ne valant pas le cheval , i l ne pour
ra i t que le s u p p l é e r i m p a r f a i t e m e n t . Les Indiens, 
dont l ' i ndus t r i e et les besoins sont plus va r iés 
que ne peuvent l ' ê t r e ceux d ' u n peuple nomade, 
on t su t i r e r p a r t i des q u a l i t é s propres à cette 
e s p è c e , et q u i se rapprochen t de celles de l ' â n e ; 
aussi paraissent-ils l ' employer p r i nc ipa l emen t 
comme b ê t e de somme . » 

(1)F. Cuvier, SuppU à VHist. nat. de Buffon. Paris. 
1831, t . I , p . 82. 
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On a v u plusieurs fois de ces an imaux dans 
les j a rd ins zoologiques ; i ls se sont m ê m e repro
duits seize fois à Paris, et on les y a c ro i sés 
avec s u c c è s , soit avec l ' â n e , soit avec le z è b r e et 
lecouagga. 

A u J a rd in d ' acc l imata t ion d u bois de B o u 
logne, les h é m i o n e s se sont t r è s - b i e n appr ivoi 
s é e s ; A l b e r t Geoffroy Saint-Hi la i re é c r i v a i t au 
doc teur W e i n l a n d : « Nos h é m i o n e s ne sont pas 
encore d r e s s é s à la vo i tu re ; mais j e crois que 
si nous avions le temps et l ' h o m m e n é c e s s a i r e , 
nous y r é u s s i r i o n s , au moins avec les m â l e s . On 
a d é j à f a i t deux tentatives heureuses. » 

Chez nous, comme par tou t , les mulets d ' h é -
mione et d ' â n e sont de bons ouvr iers . 

Depuis que les h é m i o n e s ont é t é i n t rodu i t s en 
Europe par M . Dussumier , on s'est beaucoup 
p r é o c c u p é des services qu ' i l s pour ra i en t rendre 
comme b ê t e s de t r a i t ou de course. Malheureuse
ment , b i en que ces an imaux se m u l t i p l i e n t f a 
c i lement en France , l eur na tu re l sauvage e m p ê 
che d'une f a ç o n presque c o m p l è t e de t i r e r tou t 
le p a r t i d é s i r a b l e de leur force et de leur ag i 
l i t é ; on a d û , a p r è s d i f f é r e n t e s tentatives, r enon
cer à les atteler et à les monte r , au moins en 
pleine l i b e r t é . 

Mais si l ' h é m i o n e est par l u i - m ê m e d 'une do
mest icat ion d i f f i c i l e , i l n 'en est pas de m ê m e des 
m é t i s q u ' i l peut p rodu i r e avec quelques-uns de 
nos an imaux domestiques. Ses unions avec l ' â -
nesse sont f é c o n d e s , et, à plusieurs reprises, on a 
pu remarquer , à Paris, les formes é l é g a n t e s , l ' a l 
l u r e rapide et la v igueur de ces mulets , dont les 
premiers sont sortis d e l à m é n a g e r i e d u M u s é u m . 

S i les m é t i s de l ' ânes se et de l ' h é m i o n e p r é -
sententdes q u a l i t é s de cet ordre , on é t a i t en d ro i t 
d ' e s p é r e r b i en davantage des r é s u l t a t s d u c r o i 
sement de ce dern ier an imal avec la j u m e n t . 
A p r è s plusieurs tentatives r e s t é e s inf ruc tueuses , 
on v ien t de r é u s s i r à accoupler ces deux e s p è c e s , 
a insi que l'atteste le j eune pou l a in qu 'on peut 
vo i r au M u s é u m d 'his toi re nature l le . 

Ce poula in est plus robuste et plus grand que 
les h é m i o n e s d u m ê m e â g e , mais i l s'en rap
proche beaucoup par la disposit ion g é n é r a l e de 
ses couleurs, b ien q u ' i l soit notablement plus 
f o n c é , sa te in te é t a n t c a f é au l a i t b r u n , au l i eu 
d ' ê t r e d 'un j aune fauve e x t r ê m e m e n t c la i r . L a 
t ê t e , pet i te pour le corps, est mo ins b u s q u é e 
que celle de T h é m i o n e ; le f r o n t est p lus ap la t i , 
les oreil les sont re la t ivement courtes ; car, re -
p l o y é e s , elles ne descendent que jusqu ' aux yeux , 
tandis que celles de l ' h é m i o n e s ' é t e n d e n t beau
coup au d e l à sur les r é g i o n s jugales . 

Le museau est blanc j u s q u ' à 4 o u 5 c e n t i m è 
tres au-dessus des naseaux. Une bande, d 'un 
b run plus intense que ce lu i de la t ê t e , s ' é t e n d 
entre les yeux sur le f r o n t . L a c r i n i è r e est d r o i t e , 
courte , plus noi re que celle de l ' h é m i o n e ; elle 
ne se cont inue sur le dos que par une bande de 
couleur plus f o n c é e , tandis que chez l ' e s p è c e 
asiatique on remarque sur la l igne dorsale une 
bande de poils beaucoup plus longs que ceux 
d u corps è t q u i ne sont que la c o n t i n u a t i o n de 
la c r i n i è r e . 

L a queue est assez grande et b i en f o u r n i e à 
pa r t i r de sa base; elle d i f f è r e en cela beaucoup 
de celle de l ' h é m i o n e ; celle-ci est en effet c o u 
verte de poils ras j u s q u ' a u p r è s de son e x t r é m i t é 
q u i , seule, est garnie d ' un pinceau de cr ins. L a 
face in terne et le devant des cuisses et des j a m 
bes ainsi que le ventre , sont blancs. 

Suivant une c o m m u n i c a t i o n a d r e s s é e par 
M . A . Mi lne -Edwards à la S o c i é t é d 'acc l imata
t i o n , ce m é t i s se t rouve dans les mei l leures con
di t ions , et i l y a t o u t l i e u d ' e s p é r e r q u ' i l p o u r r a 
ê t r e é l e v é . 

I l semble donc que ce fier an ima l doive aussi 
ê t r e soumis à not re v o l o n t é . 

Usages et p r o d u i t s . — L a chasse de l ' hé 
mione est assez p roduc t ive . Les Tongouses 
a iment beaucoup la viande de cet a n i m a l ; les 
Mongols en payent cher la peau. L a queue, 
avec les poils d u bout , est, dans la croyance 
popula i re , d o u é e de vertus m é d i c i n a l e s m e r v e i l 
leuses. On g u é r i t les an imaux en leur faisant 
respirer de la f u m é e d ' un morceau de queue 
b r û l é sur des charbons. 

L'ANE KIANG — JSINUS POLYODON. 

Der Kiang. 

D'après quelques naturalistes, le kiang ne se
ra i t autre chose que l ' h é m i o n e ^ d ' a p r è s d'au
tres, ce serait une e s p è c e d is t inc te , ou t o u t 
au moins une v a r i é t é . T o u j o u r s e s t - i l que le 
genre de vie de ces deux an imaux est t rès -d i f 
f é r e n t . Pallas d i t que l ' h é m i o n e est u n an imal 
de plaines; q u ' i l ne p é n è t r e pas dans les m o n 
tagnes neigeuses et rocheuses des f r o n t i è r e s de 
la T a u r i d e ; le k i ang , au contra i re , se t rouve sur 
les plus hautes cimes de l 'H ima laya , dans des 
endroits o ù l ' on ne rencont re plus que le che-
vro ta in por te-musc et l 'yack . J u s q u ' à p r é s e n t 
cet an imal est t r o p peu connu , pour que la ques
t i o n puisse ê t r e t r a n c h é e . Nous sommes cepen
dant en d r o i t d'en e s p é r e r une bonne descrip
t i o n de la par t d e s f r è r e s Sch lag in twe i t , q u i l ' on t 
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v u souvent* E n attendant, les voyageurs r e p r é 
sentent le k i a n g comme u n bel an ima l , sembla
ble à l ' h é m i o n e , f o r t , mais é l é g a n t , aux yeux vifs 
et b r i l l an t s , aux mouvements ex t raord ina i rement 
rapides, ha rd i , m é f i a n t , pa t ient et sobre. M o o r -
c r o f t a c h e r c h é , mais en va in , à en tuer u n . 

L'ANE ONAGRE — ASINUS ON AGE R. 

Der O nager. 

Un autre âne sauvage de l'Asie, sûrement diffé
r en t de l ' h é m i o n e , est l 'onagre, kulan ou gurkur. 
D ' a p r è s les anciens, i l aurai t h a b i t é toute l 'Asie 
Mineure , la Syrie, la Perse et l 'Arab ie . I l en 
est souvent f a i t men t ion dans la B ib l e . X é n o p h o n 
le v i t en grand nombre aux bords de l 'Euphrate ; 
Strabon, P l ine le c i tent comme se t rouvan t dans 
l 'Asie Mineure , Marce l l i n dans le pays des 
Kurdes . Mais, depuis la chute de l ' empi re ro
m a i n , on n 'en entendit plus par ler , j u s q u ' à ce 
qu ' en f in Pallas v î n t , à nouveau, fixer l ' a t tent ion 
sur cet an ima l . 

C a r a c t è r e s . — L'onagre (fig. 208) est u n peu 
plus pe t i t que l ' h é m i o n e ; i l est plus grand et 
plus fin de jambes que l ' â n e . Sa t ê t e est plus 
grande que celle de l ' h é m i o n e : ses l èv res é p a i s 

ses por ten t des moustaches roides et ser rées ; 
ses oreilles sont assez longues, moins cependant 
que celles de l ' â n e . U n beau blanc a r g e n t é est sa 
couleur dominan te aux part ies i n f é r i e u r e s et i n 
ternes ; les parties s u p é r i e u r e s et externes sont 
isabelle et u n peu plus f o n c é e s sur la t ê t e , sur les 
c ô t é s d u cou , les flancs et le bas des jambes, que 
sur le reste d u corps. Sur les flancs descend une 
bande blanche de la largeur de la m a i n ; une 
autre bande cou r t le l o n g d u dos et de la croupe ; 
en son m i l i e u est une l igne c a f é a u l a i t . Le poil 
est encore plus m o u et plus soyeux que celui du 
cheval ; ce lui d 'h iver peut ê t r e c o m p a r é à la laine 
d u chameau, ce lu i d ' é t é est fin et lisse. L a c r i 
n i è r e est f o r m é e , c o m m e celle des poulains , de 
poils mous , la ineux , de 8 à 10 cent , de l o n g ; la 
touf fe q u i t e rmine la queue a b i e n la longueur 
de 30 cent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o n a g r e pa ra î t 
habi ter , encore a u j o u r d ' h u i , le pays des L u t c h , 
s i t u é p r è s des bouches de l ' I ndus , et s ' é t e n d r e 
j u squ ' en Perse et dans l 'ancienne M é s o p o t a m i e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'onagre a le 
genre de vie de l ' h é m i o n e et d u cheval sauvage. 
U n é t a l o n condu i t ia bande, q u i se compose de 
jumen t s et de poulains des deux sexes. 11 semble 
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que les é t a l o n s soient moins j a loux que ceux des 
autres e s p è c e s ; du moins ils se r é u n i s s e n t sou
vent plusieurs ensemble au m o m e n t des voyages. 
Ce n'est pas à d i re , cependant, qu ' i l s ne se l i v r e n t 
des combats. 

L a r a p i d i t é de l 'onagre ne le c è d e pas à celle 
de l ' h é m i o n e . D é j à X é n o p h o n d i t que l 'onagre 
d é p a s s e à la course les chevaux les plus rapides, 
et tous les anciens auteurs partagent cette o p i 
n ion . L e voyageur Por ter parle avec admi ra t ion 
de cette e s p è c e . Dans la province de Fars, son 
l é v r i e r se m i t à poursuivre u n an imal que ses 
compagnons disaient ê t r e nue anti lope. On se 
m i t a u s s i t ô t à galoper a p r è s ce gibier , et on par
v in t , g r â c e au ch ien , à le vo i r de p r è s . L ' o n 
constata alors, avec é t o n n e m e n t , que cette a n t i 
lope é t a i t u n onagre. « Je r é s o l u s , d i t le voya
geur, de poursuivre ce superbe an ima l aven m o n 
excellent cheval arabe; mais tous mes efforts f u 
r en t i n u t i l e s , j u s q u ' à ce qu ' en f in npt re gibier 
s ' a r r ê t a , et me laissa le c o n s i d é r e r de p r è s . Puis 
tou t à coup , i l bond i t , s ' é l a n ç a avec la r a p i d i t é 

BREHM. 

de l ' éc la i r , faisant des é c a r t s , j o u a n t t o u t en 
fuyan t , comme s ' i l n ' é t a i t nu l l emen t f a t i g u é et 
comme s'il ne voyai t dans cette poursui te q u ' u n 
divertissement. » 

Les sens de l 'onagre, su r tou t l ' o u ï e , la vue et 
l 'odorat , sont si d é l i c a t s q u ' o n ne peut g u è r e 
l 'approcher dans les steppes. I l est t r è s - s o b r e : 
c'est t ou t au plus si de deux j o u r s l ' u n , i l va s'a
breuver, aussi l 'at tend-on en va in à l ' a f f û t . 

I l p r é f è r e les plantes s a l é e s , puis celles à suc 
amer, tels que la den t -de- l ion , le l a i t e ron ; i l ne 
d é d a i g n e pas le t r è f l e , la luzerne e t les autres 
l é g u m i n e u s e s . I l ne mange pas les plantes odo
rantes, aromatiques, les plantes de marais , les 
renoncules, les plantes é p i n e u s e s , pas m ê m e les 
chardons, q u i f o n t le r é g a l de l ' â n e domest ique. 
I l p r é f è r e l 'eau sa lée à l 'eau pure , mais elle do i t 
ê t r e t r è s - p r o p r e : j amais i l ne bo i t d'eau 
t roub le . 

On ne sait r i en quant à l ' é p o q u e d u r u t et à la 
d u r é e de la gestat ion. 

Chasse. — Tous les peuples de l 'Asie centrale 

I I - l o i 
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chassent l 'onagre avec ardeur et de d i f f é r e n t e s 
m a n i è r e s . Les Kirghises le t i r e n t ; les Persans 
creusent des fosses, les recouvrent de l é g e r s 
branchages et d'herbes, et les remplissent de 
f o i n j u s q u ' à une certaine hauteur, a f in que l ' an i 
ma l ne se blesse pas en y tombant . On rabat en
suite les onagres vers la va l l ée o ù ces fosses ont 
é t é c r e u s é e s . Les poulains que l ' on capture de la 
sorte sont vendus t r è s - c h e r pour les haras des 
grands seigneurs. 

D o m e s t i c i t é . — Ce sont les onagres qu i 
fournissent les â n e s de selle les plus beaux et 
les plus rapides dont on se sert en Perse et en 
Arab ie . Ces montures sont p a y é e s de 65 à 100 du
cats. Elles ont toutes les q u a l i t é s de leurs an
c ê t r e s sauvages : la b e a u t é , le por t , la r a p i d i t é , 
la p e r s é v é r a n c e et la s o b r i é t é . Niebuhr estime 
le chemin parcouru par u n de ces â n e s d 'un 
pas éga l à 1750 pas d 'homme d o u b l é s par demi -
heure, tandis que le chameau de somme n'en f a i t 
que 975, et le dromadaire 1500. I l d i t que l ' on 
trouve beaucoup d ' ânes de selle arabes, q u i ont 
ia robe de l 'onagre. Pour ma part , dans tous 
mes voyages dans le no rd de l ' A f r i q u e , j e n ' a i 
r i en vu q u i c o n f i r m â t ces a l l é g a t i o n s . 

Pallas parle d 'un onagre femel le , q u i f u t 
a m e n é à S a i n t - P é t e r s b o u r g , et q u i avait é t é 
t r è s - m a l t r a i t é auparavant. Cependant, i l avait 
f a i t le chemin d 'Astrakhan à Moscou, courant 
cont inuel lement d e r r i è r e la malle-poste, sans se 
reposer au t rement que quelques nu i t s , sans 
tomber n i but te r , et, a p r è s un cour t s é j o u r à 
Moscou, i l fit de m ê m e le t r a j e t de cette v i l l e à 
S a i n t - P é t e r s b o u r g . I l y ar r iva si ama ig r i , si m i 
s é r a b l e , q u ' i l pouvai t à peine se t en i r sur ses 
j ambes ; mais i l r ep r i t b i e n t ô t ses forces, et s ' i l 
succomba en automne, ce ne f u t pas à l ' é p u i s e 
ment , mais au f r o i d , à l ' h u m i d i t é , à la mauvaise 
nou r r i t u r e et aux moyens qu ' on employa pour 
d é t r u i r e quelques é r u p t i o n s dont i l souff ra i t . 
M a l g r é cette maladie, i l se releva assez pour r e 
couvrer une partie de son ancienne g a i e t é et de 
sa r a p i d i t é ; pour mon t r e r des q u a l i t é s bien d i f f é 
rentes de celles de l ' âne de somme, et b ien su
p é r i e u r e s . Sa mor t , nous le r é p é t o n s , f u t cau
sée par l ' h u m i d i t é et le f r o i d de l 'automne. Dans 
les p â t u r a g e s aqueux, ses sabots se f end i ren t , 
t o m b è r e n t par morceaux. I l é t a i t t r è s - app r ivo i s é 
et suivait comme u n chien les gens q u i le nour
rissaient et l 'abreuvaient. Avec du pa in , on pou
vait l ' a t t i re r où l ' on voula i t . I l ne se m o n t r a i t t ê t u 
que quand on le t i r a i t par son l i c o u . 

Des onagres ont v é c u au Jard in zoologique 
i m p é r i a l de S c h œ n b r u n n , et i l y en a actuelle

men t u n couple q u i reste sauvage et i n d o m p t é . 
C'est d ' a p r è s ces an imaux qu 'a é t é fai te notre 
figure 208. 

Usages e t p r o d u i t s . — L 'onagre est un an i 
m a l des plus uti les p o u r les habitants des step
pes. Sa viande passe chez les Khirg ises pour le 
mets le plus d é l i c a t ; les Persans, q u i appellent 
l 'onagre ischacki ou â n e sauvage, partagent cette 
o p i n i o n . Les Arabes e u x - m ê m e s , q u i sont t r è s -
d i f f ic i les pour ce q u i est de la n o u r r i t u r e , et 
q u i ne mangeraient j amais de l ' â n e domestique, 
regardent l 'onagre c o m m e u n g ib ier notable. I l 
en é t a i t p robablement de m ê m e des H é b r e u x . 
Nous savons que les Romains é t a i e n t t r è s - f r i ands 
de la viande des jeunes onagres. P l ine nous ra
conte que les me i l l eu r s provenaient de Phrygie et 
de Lycaonie . « L e s poulains de ces an imaux , d i t - i l , 
donnent u n mets d é l i c a t ; o n les c o n n a î t sous 
le n o m de lalisiones. M é c è n e f u t le p remier qui 
fit servir sur sa table de jeunes mule t s , au lieu 
d é j e u n e s o n a g r e s . » 

Les Persans emplo ien t la b i l e de l'onagre 
comme r e m è d e excellent p o u r les maux d'yeux; 
de sa peau, les BoUkhariens f o n t d u chagr in et 
des bottes q u i sont d 'un g rand p r i x . 

L'ANE D'AFRIQUE — ASINVS AFRICANUS. 

Der afrikanische Sleppenesel. 

Caractères. — L'âne des steppes d'Afrique, ou 
hamar elwadi (fig. 209), a la t a i l l e de ses descen
dants domestiques d ' É g y p t e ; son po r t et ses 
m œ u r s rappe l len t les â n e s sauvages d'Asie. I l est 
beau, g rand , é l a n c é , d ' un gris c e n d r é ou isabel le, 
avec le ventre plus c la i r , la c r o i x dorsale fortement 
p r o n o n c é e , la face externe des j ambes m a r q u é e 
de raies noires transversales, p lus ou moins 
nettes ; sa c r i n i è r e est courte et assez faible ; la 
touffe de sa queue est f o r t e et longue . 

Les pieds r a y é s de cet a n i m a l sont u n carac
t è r e à s ignaler , i ls pe rme t t en t de vo i r en l u i un 
i n t e r m é d i a i r e entre les autres â n e s et les zèbres , 
et fournissent la preuve, une fois de plus, que 
chaque pays donne certains c a r a c t è r e s dist inctifs 
à ses e s p è c e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet animal 
se t rouve p robab lemen t dans toutes les steppes 
à l 'est d u N i l . I l est c o m m u n aux bords de l ' A t -
bara, l ' a f f l uen t p r i n c i p a l de ce f leuve, et dans 
les plaines de Barka . Son aire de dispersion va 
jusqu 'aux cô t e s de la mer Rouge . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t là à 
la m a n i è r e de l ' h é m i o n e et de l 'onagre. Chaque 
é t a l o n est à l a t ê t e d 'une t roupe de 10 à 15 
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â n e s s e s , sur lesquelles i l ve i l l e et q u ' i l d é 
fend. I l est p ruden t et m é f i a n t . Sa chasse est 
1res-diffici le. U n voyageur, q u i avait f a i t le che
m i n de K h a r t h o u m à la mer Rouge me d i t que 
ces â n e s , comme les chevaux d u Paraguay, ac
couraient souvent au f e u d u campement , s ' a r r ê 
taient à env i ron 400 pas, mais qu ' i l s s 'enfuyaient 
à toute vitesse, la queue en l ' a i r , au moindre 
mouvement q u i se faisait dans le camp. Us a t t i 
rent souvent des â n e s s e s domestiques, q u i se 
m ê l e n t à leurs bandes. 

D o m e s t i c i t é . — Tous les â n e s domestiques 
du Sud, et p e u t - ê t r e aussi ceux de l 'Habesch, 
paraissent provenir de cette e s p è c e . A u dire des 
Arabes, ils ressemblent exactement à ces â n e s 
sauvages. 

On me f i t vo i r des â n e s , qu 'on disait avoir é t é 
pris tou t jeunes et a p p r i v o i s é s . J ' ignore si c ' é t a i t 
vrai ; toujours est- i l qu' i ls ne d i f f é r a i e n t des 
aulres â n e s domestiques que par leur ma in t i en 
plus fier, l eur plus grande r é s i s t a n c e à la f a t i 
gue . J 'en ai e m p l o y é plusieurs fo i s , et j ' a i p u 
r é a s s u r e r qu ' i l s é t a i e n t aussi o b é i s s a n t s , aussi 
soumis que ceux n é s en c a p t i v i t é . 

L e Ja rd in zoologique de H a m b o u r g p o s s è d e 
u n jeune é t a l o n , provenant d'une paire d ' â n e s 
des steppes, que Heugl in , si j e ne me t rompe , 
ramena à Vienne . C'est u n bel an ima l , v i f et 
p rudent . Son po r t noble, q u ' i l a g a r d é , p rodu i t la 
mei l leure impression sur le spectateur. 11 est 
t r è s - d o u x , t r è s - o b é i s s a n t avec son gardien, mais 
i l a cep endant une certaine v o l o n t é q u i le rend 
d i f f i c i l e à t ra i ter . Quoiqu ' i l recherche les caresses 
et les r e ç o i v e avec plais i r , i l ne peut cependant 
pas s ' e m p ê c h e r , à l 'occasion, de m o r d r e la m a i n 
q u i le f lat te , ou de donner u n coup de pied à la 
personne q u i l 'approche. A part cela, i l est do
ci le , n'est nu l l emen t t ê t u , et est encl in à jouer . 

Son p è r e v i t au Ja rd in zoologique de Vienne ; 
on l u i a fa i t sa i l l i r , et avec s u c c è s , une femel le de 
dauw. 

L'ANE DOMESTIQUE — ASWUS VULGAR1S. 

Der zahme Esel. 

Considérations historiques. — Jusqu'à pré
sent on a g é n é r a l e m e n t c o n s i d é r é l ' â n e sau
vage d'Asie ou onagre comme la souche unique 
de l ' âne domestique. I l n 'y a aucun doute que 
cet an ima l ne soit d o m p t é depuis longtemps : 
i l l ' é t a i t du temps des Romains ; mais depuis que 
l 'on sait que des e s p è c e s voisines peuvent se 
reprodu i re entre-elles et donner naissance à des 
produi t s f é c o n d s entre eux, on ne regarde plus 

l ' âne domestique comme ne descendant que de 
l 'onagre. I l est probable q u ' i l y a eu des croise
ments avec d'autres e s p è c e s sauvages. Je suis en 
t i è r e m e n t convaincu que les â n e s domestiques 
du n o r d de l ' A f r i q u e descendent, non de l 'onagre, 
mais de l ' âne sauvage q u i peuple en grand n o m 
bre les steppes au n o r d de l 'Habesch. 

L ' h é m i o n e , qu ' on a longtemps r e g a r d é e comme 
indomptable , p a r a î t aussi avoir pr is par t à ces 
croisements, et, si le k i a n g des montagnes d u 
T ibe t est une e s p è c e d i f f é r e n t e de l ' h é m i o n e , i l 
doi t aussi ê t r e r e g a r d é comme une des e s p è c e s 
souches de l ' âne domest ique. 

D u reste, quel le que soit la souche de l ' âne 
domestique, tou jours est-i l que l 'onagre et l ' â n e 
des steppes d ' A f r i q u e on t é t é a p p r i v o i s é s et e m 
ployés à en a m é l i o r e r la race. 

11 serait impossible de d é c i d e r la ques t ion de 
p r i o r i t é entre la domest icat ion de l ' â n e et celle 
d u cheval, et l ' on peut , sans t rop d 'erreur , les 
c o n s i d é r e r comme à peu p r è s contemporaines. 
La d i f f é r e n c e des deux histoires repose sans 
doute sur la d i f f é r e n c e des deux patries. Celle 
de l ' â n e , au l ieu de se t rouver comme celle d u 
cheval, au centre de l 'Asie , do i t ê t r e c h e r c h é e 
dans le sud-ouest de cette part ie d u monde, o u 
m ê m e dans le nord-es t de l ' A f r i q u e . Dans ces 
r é g i o n s , l ' â n e v i t encore à l ' é t a t sauvage par 
troupes innombrab les . I l a donc d û , par le f a i t 
de sa pos i t ion p r i m i t i v e , devenir le l o t des peu
ples s é m i t i q u e s , comme le cheval est devenu 
ce lu i des peuples i n d o - e u r o p é e n s . 

Si l 'Arab ie est la patr ie p r i m i t i v e de l ' â n e , i l 
y a b ien longtemps q u ' i l habite l ' É g y p t e . 

On l ' y t rouve r e p r é s e n t é sur les plus anciens 
monumen t s . H é r o d o t e le met en s c è n e d è s le 
r è g n e du r o i P s a m m é n i t . I l avait eu cependant 
de la peine à s'y é t a b l i r . Les É g y p t i e n s se m é 
fiaient de l u i , parce qu ' i l s accusaient les Ju i f s 
de l 'adorer , mais peu à peu i ls s ' h a b i t u è r e n t à 
l ' a imer , en voyant combien i l leur é t a i t u t i l e . I l 
en est quest ion dans les l ivres des H é b r e u x d è s 
le temps de la m i g r a t i o n d ' A b r a h a m . L a B i b l e 
s'est beaucoup o c c u p é e de l ' â n e , q u i f u t la m o n 
ture d u Sauveur. « De ce que l ' â n e por te sur le 
dos une c ro ix , e m b l è m e de t r i bu l a t i ons , d i t E . 
M e n a u l t ( l ) , on l 'a d 'abord v é n é r é . De ce q u ' i l 
p a r a î t a imer les chardons et les é p i n e s , on l'a 
c o m p a r é au philosophe q u i supporte avec calme 
toutes les amertumes de l 'existence, ou au jus te 
q u i renonce aux pompes et aux œ u v r e s de Sa
tan. De ce qu 'on avait r e m a r q u é que la prudente 

(1) E. Menault, l'Intelligence des animaux. Paris, 1868 
p. 263. 
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b ê t e ne traverse qu'avec r é p u g n a n c e les passages 
dangereux o ù elle avait t r é b u c h é , on en a f a i t 
un sage q u i c ra in t de re tomber dans le p i è g e où 
i l a é t é pr i s , et f u i t la r éc id ive ; enf in parce que 
l ' â n e a peu de confiance aux eaux nouvelles et 
se f a i t u n peu pr ie r pour boire aux abreuvoirs 
inconnus, on l'a f a i t passer longtemps, par f o r m e 
de comparaison, pour u n m o d è l e de prudence et 
de fidélité à l 'Ég l i se , pour le beau idéa l du 
croyant q u i regimbe contre l ' h é r é s i e et les i dée s 
nouvelles, et repousse le d r o i t d 'examen. » 

De l ' É g y p t e et de la J u d é e , l ' â n e passa en 
G r è c e , de Grèce en I t a l i e , d ' I ta l ie en France, 
puis en Al lemagne , en Angle te r re , en S u è d e et 
dans le reste du N o r d . 

L ' é t u d e des langues met é g a l e m e n t i c i le 
sceau aux conclusions de la g é o g r a p h i e zoologi
que, car elle mon t re que tous les noms d o n n é s 
à l ' âne d é r i v e n t d 'un radical s é m i t i q u e . On est 
donc aussi en d ro i t de conjecturer , d ' a p r è s cette 
d i f f é r e n c e d 'origine, que l ' âne n'a d û s ' introduire 
en Gaule et dans le m i l i e u de l 'Europe, que long
temps a p r è s le cheval q u i y é t a i t cer tainement 
a r r i vé avec les colonies celtiques. L ' â n e a é t é i l 
l u s t r é par des chantres dignes : A p u l é e , dans 
l ' a n t i q u i t é ; chez les modernes, B u f f o n , avec t rop 
d 'affectation ; La Mothe-Le-Vayer (1), avec plus 
de franchise. Mais c'est sur tout Heinsius (2) q u i 
a b ien m é r i t é de la gent a s i n i è r e par le pet i t l iv re 
q u ' i l l u i a c o n s a c r é : i l a f a i t ressortir combien 
l ' â n e excelle p a r m i les animaux, sans en excep
ter les hommes, et a p r o u v é sa sagesse et sa p h i ; 
losophie douce ; i l a e squ i s sé à grands trai ts toutes 
ses perfections physiques et morales. 

De t ou t temps i l y a eu des â n e s c é l è b r e s , 
c o m m e des chevaux. On cite l ' â n e de T h a l è s , l ' âne 
de l 'empereur Commode, ce lu i d ' H é l i o g a b a l e , 
l ' â n e de B u r i d a n , qu i n'est pas excusable de 
s ' ê t r e la issé m o u r i r de f a i m et de soif entre u n 
p ico t in d'avoine et u n baquet p le in d'eau. 

Les Romains d é p e n s a i e n t beaucoup d'argent 
pour l ' a m é l i o r a t i o n de la race; les Persans et les 
Arabes le f o n t encore à p r é s e n t . Ce n'est que 
chez nous, que, par n é g l i g e n c e , l ' â n e est devenu 
u n vé r i t ab le c r é t i n . 

Que l 'on compare l ' âne de nos c o n t r é e s , l ' â n e du 
meunie r ( p l . X X V ) ou du la i t ie r , avec son c o n g é 
n è r e des c o n t r é e s du Sud, on peut ê t r e t e n t é de les 
regarder comme deux e spèces distinctes, tant les 

(1 ) La Mothe-Le-\ayer,Dialogue sur les ânes de mon temps. 
(2) De Heinsius, Laus asini, apud Elzevirium, 1629* 

avec une gravure représentant deux savants prosternés 
devant un âne. — Éloge de l'âne. Trad. libre du latin par 
Coupé. Paris, 1796, in-32. 

d i f f é r e n c e s sont c o n s i d é r a b l e s . L ' â n e d u Nord , 
que r e p r é s e n t e notre figure 210, est, comme on 
le sait, paresseux, é g o ï s t e , t ê t u ; i l passe injuste
ment , i l est v r a i , pou r u n type de sottise et de 
suffisance. L ' â n e d u Sud, par contre , surtout 
l ' â n e d ' É g y p t e , est beau, v i f , t r ava i l l eur , dur à la 
fa t igue ; i l ne r end pas moins de services que 
le c h e v a l , s ' i l n ' e n . r e n d m ê m e plus . On le 
soigne b ien m i e u x que nous ne soignons notre 
â n e . Dans bien des c o n t r é e s , on ve i l le à mainte
n i r sa race aussi pu re que celles des meilleurs 
chevaux; on le n o u r r i t b i e n ; quand i l est jeune, 
on ne le force pas ; aussi, quand i l est adulte, 
peu t -on l u i demander des services que notre 
â n e n'est pas capable de rendre . On a parfaite
men t ra ison de fa i re a t ten t ion à l ' é lève de l ' âne ; 
i l devient dans ces pays u n v é r i t a b l e an imal do
mest ique; on le t rouve dans le palais d u riche 
comme dans la c h a u m i è r e d u p a u v r e ; c'est le 
serviteur le plus u t i l e , le p lus indispensable à 
l ' h o m m e d u M i d i . E n Espagne et en Grèce , l'on 
trouve d é j à de beaux â n e s , mais q u i ne valent 
pas, i l s'en f au t , ceux d u Levan t , sur tou t ceux 
de la Perse et de l ' É g y p t e . 

C a r a c t è r e s . — L ' â n e de G r è c e ou d'Espagne 
a la ta i l le du m u l e t ; i l a env i ron l m , 5 0 de hau
teur à l ' é p a u l e . Son poi l est m o u et lisse, sa c r i 
n i è r e assez f o u r n i e , la touf fe de la queue est rela
t ivement longue ; ses oreil les sont longues, mais 
fines, ses yeux b r i l l an t s . Sa pat ience, sa marche 
l é g è r e et cont inue , son galop doux en fon t un 
des an imaux de voyage les plus p r é c i e u x . Plu
sieurs von t na tu re l l ement à l ' amble , les autres 
sont e x e r c é s à cette a l lu re par des e s p è c e s d'é-
cuyers q u i les mon ten t soir et m a t i n . Les plus 
grands que j ' a i e vus sont les â n e s charbon
niers d'Espagne, q u ' o n emplo ie à transporter le 
charbon des montagnes. 

E n G r è c e et en Espagne on t rouve aussi de pe
t i ts â n e s ; i ls sont plus é l é g a n t s et ont un poil 
plus m o u que les n ô t r e s . 

Les â n e s arabes, ceux su r tou t q u i on t é t é éle
vés dans l ' Y é m e n , surpassent en b e a u t é ceux des 
autres pays. « Les â n e s d 'Arab ie , d i t Chard in , sont 
de jo l ies b ê t e s , et les p remiers â n e s d u monde : 
ils ont le p o i l p o l i , la t ê t e haute , les pieds l é g e r s ; 
i ls les l èven t avec ac t i on , marchen t b ien et l 'on 
ne s'en sert que pour mon tu res . » 

I l en existe deux races, l 'une grande, coura
geuse, rapide, excellente pour les voyages ; l ' au
tre , pet i te , p lus fa ib le , q u ' o n emplo ie g é n é r a l e 
ment pour por te r les fa rdeaux. Le g r a n d â n e a 
probablement é t é ob tenu par des croisements 
avec l 'onagre. On t rouve les m ê m e s races en 
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Fig. 209 L'Ane d'Afrique (p. 410). 

Persfo et en Ë g y p t e , où u n bon â n e se paye t r è s -
cher. U n â n e de sel le p a r f a i t y aplus de valeur q u ' u n 
cheval de moyenne q u a l i t é ; i l n'est pas rare d'en 
vo i r payer de 1500 à 1800 francs de notre m o n 
naie. D é j à , d u temps de Chard in , en Perse, i l y 
avait des â n e s q u i c o û t a i e n t 400 livres, et l 'on 
n 'en pouvai t avoir à moins de 20 o u 25 pistoles. 
Les â n e s de mei l leure q u a l i t é ne se t rouvent 
qu 'entre les mains des plus grands personnages 
du pays. Ils on t la ta i l le d 'un m u l e t o rd ina i re , et 
l u i r e s s e m b l e r a i e n t e n t o u t , n ' é t a i e n t l e u r s longues 
orei l les . I l s se d i s t inguent par une stature plus 
fo r t e , u n p o i l m o u et lisse. L ' â n e o rd ina i re , q u i 
est entre les mains de t o u t le monde, est de ta i l le 
moyenne et a aussi des q u a l i t é s excellentes : i l 
est t rava i l leur , sobre, d u r à la fa t igue . Pendant la 
nu i t , i l r e ç o i t sa n o u r r i t u r e pr inc ipa le consistant 
en pois secs, q u ' i l b ro ie avec b r u i t ; on le f a i t t ra
vai l ler tou t le j o u r et on ne l u i donne que de temps 
en temps une p o i g n é e de t r è f l e ou de pois. 

« O n ne peut r i en imaginer de plus u t i le et de 
plus brave que cette c r é a t u r e , d i t B o g u m i l 
Goltz : i l n'est pas plus haut q u ' u n veau de six 
semaines ; le plus grand diable s'assied sur l u i et 
lo me t au galop. Cet an imal , d'apparencesi fa ib le , 
va à l ' amble assez rap idement ; mais o ù prend- i l 

la force de t ro t t e r et de galoper des heures en
t i è r e s , à la chaleur , avec u n h o m m e sur son dos? 
C'est u n de ces m y s t è r e s des â n e s , q u i t rouveron t 
u n j o u r l e u r E u g è n e Sue, s ' i l y a une jus t ice dans 
ce bas monde. » 

On t o n d t r è s - c o u r t s les poi ls de l ' â n e de selle ; 
on ne les laisse longs que sur les cuisses ; ou 
b ien , on les coupe de m a n i è r e à f o r m e r diverses 
figures, et à donner à la b ê t e u n aspect tou t 
pa r t i cu l i e r . 

Dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , o ù cet an ima l 
est autant u t i l i s é que dans le n o r d de l ' A f r i q u e et 
dans l'ouest de l 'Asie , on vo i t f o r t peu de ces 
â n e s nobles, et ils sont i m p o r t é s d ' É g y p t e ou de 
l ' Y é m e n . L ' â n e d u Soudan o r i en ta l est i n f é r i e u r 
à l ' â n e d ' É g y p t e . I l est plus pe t i t , p lus f a ib le , 
plus paresseux, plus s tupide, i l est cependant 
cher à l 'habi tant de ce pays, b ien q u ' i l le laisse 
m o u r i r de f a i m à m o i t i é , ou chercher l u i -
m ê m e sa n o u r r i t u r e . M a l g r é cette l i b e r t é , l ' â n e 
ne repasse pas à l ' é t a t sauvage. 

Au t re fo i s l ' o n t rouva i t des â n e s redevenus 
sauvages dans quelques î l es de l ' a r ch ipe l grec, 
en pa r t i cu l i e r à C é r i g o , et en Sardaigne ; on en 
voi t encore a u j o u r d ' h u i dans l ' A m é r i q u e du Sud . 

Les Espagnols ont t r a n s p o r t é dans le nouveau 
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monde l ' â n e , comme ils y ont t r a n s p o r t é le che
val : la vue de ces an imaux r é p a n d i t d 'abord la 
ter reur p a r m i les i n d i g è n e s ; mais peu à peu le 
prestige f u t d i s s ipé . Les deux e spèces ont p r o d i 
gieusement m u l t i p l i é dans les c o n t r é e s presque 
inhabitables où elles vivent à l ' é t a t d ' i n d é p e n 
dance que nous nommons sauvage : elles ne se 
m ê l e n t po in t , et si u n cheval m a l a v i s é vient au 
m i l i e u d 'un t roupeau d ' â n e s , i l est rare que 
l ' impruden t ne succombe pas aux morsures et 
aux ruades dont i l est assailli de toutes parts. 
Ce fa i t suf f i ra i t pour prouver que l ' e spèce du 
cheval et celle de l ' âne sont bien distinctes. 

Ces â n e s , é c h a p p é s à l a domina t ion de l ' h o m m e , 
prennent b i e n t ô t les m œ u r s de leurs a n c ê t r e s 
sauvages. L ' é t a l o n se f o r m e u n t roupeau, c o m 
bat avec ses r ivaux ; i l est m é f i a n t , v ig i lan t , p ru 
dent, et ne se soumet plus faci lement à l ' h o m m e . 
Dans l ' A m é r i q u e d u Sud, ces â n e s sauvages 
é t a i e n t plus abondants qu ' i ls ne le sont mainte
nant : ils ont à peu p r è s c o m p l è t e m e n t d isparu. 

« L ' â n e , dans l ' A m é r i q u e d u Sud, d i t R o u l i n (1), 
p a r a î t n 'avoir subi aucune a l t é r a t i o n dans sa 
f o r m e , n i dans ses habitudes. I l est c o m m u n à 
Bogota, où on l 'emploie au t ranspor t des m a t é 
r i aux à b â t i r . On l 'y soigne ma l , on le laisse 
e x p o s é aux i n t e m p é r i e s de l ' a i r , sans l u i donner 
une n o u r r i t u r e suffisante; aussi est- i l pet i t et 
ché t i f , couvert d 'un p o i l long et ma l p e i g n é . Les 
d i f f o r m i t é s sont f r é q u e n t e s non-seulement chez 
les adultes, qu 'on commence à charger de t rop 
bonne heure, mais m ê m e chez les jeunes, au 
m o m e n t de la naissance ; dans ce cas, elles p r o 
viennent sans doute des mauvais t ra i tements 
qu'essuient les m è r e s pendant le temps de la ges
t a t i on . 

« Dans les parties basses et chaudes o ù l ' o n a 
besoin d ' â n e s é t a lons pour obteni r des mule ts , 
on les t ra i te un peu moins m a l , et m ê m e i l est 
rare qu 'on les fasse t ravai l ler . Une n o u r r i t u r e 
plus abondante, u n c l imat plus favorable con
courent encore à p r é v e n i r la d é g r a d a t i o n de 
l ' e s p è c e ; aussi l ' âne dans ces l ieux est-il en g é 
n é r a l plus grand, plus f o r t et d 'un plus beau po i l 
que dans les r é g i o n s f roides . 

« Dans aucune des provinces que j ' a i v i s i tées 
f ' â n e n ' é t a i t redevenu sauvage. » 

Nous avons d é j à à peu p r è s i n d i q u é l 'aire de 
dispersion de l ' â n e . L a part ie occidentale de 
l 'Asie, le n o r d et l 'ouest de l ' A f r i q u e , l 'Europe 
m é r i d i o n a l e et centrale, l ' A m é r i q u e d u Sud, sont 
les endroits où i l p r o s p è r e le mieux . Plus u n 
l ieu est sec, m i e u x i l s'y t rouve . I l supporte 

(1) Roulin, Hist, nat. et souvenirs de voyage. Paris, 1861. 

moins bien le f r o i d et l ' h u m i d i t é que le cheval. 
Aussi rencont re- t -on les plus beaux â n e s en 
l'erse," en Syrie , en É g y p t e , en Barbar ie , dans le 
m i d i de l 'Europe . Dans le centre de l ' A f r i q u e , où 
i l tombe tant de p lu ie , dans nos pays q u i tou
chent à la l i m i t e de son aire de dispersion, habi
tent, par contre , les â n e s les p lus mauvais . 

Les c l imats f ro ids ne conviennent pas à 
l ' â n e , et ces inf luences contraires à sa nature 
peuvent servir à exp l iquer la d é g é n é r a t i o n de sa 
race en Europe . 

I l est juste aussi d 'a jouter que c'est dans l 'Eu
rope centrale et dans l ' i n t é r i e u r de l 'A f r ique 
que l ' âne est le plus m a l t r a i t é , tandis qu'en Asie 
et dans l ' A f r i q u e d u N o r d , on cherche à l ' amé
l io re r par des croisements. Mais , m ê m e dans ces 
pays, les â n e s de race sont les seuls que l 'on soigne 
bien ; le sort des autres n Jest pas me i l l eu r que 
celui des â n e s de nos c o n t r é e s . L 'Espagnol , par 
exemple, orne son â n e de rosettes et de rubans, 
de selles c h a m a r r é e s ; i l c ro i t que son grison est 
une fois plus f ier , quand i l est ainsi p a r é ; q u ' i l se 
r é j o u i t de l ' a t t en t ion que son m a î t r e l u i t é m o i 
gne de cette f a ç o n ; mais, d u reste, i l t ra i te t r è s -
m a l ce malheureux serviteur ; i l le laisse avoir 
f a i m , le f a i t t ravai l le r sans r e l â c h e , le bat sans 
p i t i é . L ' â n e d ' É g y p t e , m ê m e , n 'a pasunsor t digne 
d'envie : i l est l'esclave de chacun . Dans tout le 
Levant , personne n'a seulement l ' i d é e d'aller à 
p i ed ; le mendian t l u i - m ê m e a son â n e ; i l che
vauche sur son dos j u s q u ' à l ' end ro i t o ù i l de
mande l ' a u m ô n e , laisse son â n e p a î t r e , comme 
i l d i t , « sur le sol de D i e u , » puis remonte des
sus le soir, pou r r en t re r chez l u i . 

Nu l l e pa r t on ne monte autant à â n e qu'en 
É g y p t e . 

« Tandis que l 'Occident , é c r i v a i t u n spir i tuel 
é c r i v a i n du Magasin pittoresque (1), est s i l lonné 
de voitures, et que le c h i f f r e de ces i n g é n i e u x 
moyens de t ranspor t augmente dans toutes les 
grandes vil les d 'Europe , l 'Or ien t en est encore 
r é d u i t au chameau, au cheval et au baudet . A u 
Caire, dans la capitale de l ' É g y p t e , en 1830, on 
compta i t à peine deux o u t ro i s carrosses appar
tenant au grand pacha, et les cabriolets de Ciof-
bey, Gaetani et So l iman-pacha . A Alexandr ie , 
v i l le à m o i t i é e u r o p é e n n e , on ne voyai t g u è r e 
qu 'une t renta ine d ' é q u i p a g e s ; i l est v r a i q u ' i l n 'y 
a pas de routes dans la campagne, et que dans 
les vi l les , la p l u p a r t des rues sont t r o p é t r o i t e s 
pour pe rmel t re le passage d 'une v o i t u r e . Le 
moyen de t ransport le p lus g é n é r a l , ce sont les 
baudets. » Dans toutes les grandes v i l les , ces 

(I) Magasin pittoresque, 1838, t. V I , p. 35 et suiv. 
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an imaux sont indispensables p o u r les c o m m o d i 
t é s de la vie. On s'en sert comme chez nous des 
fiacres, et i l n 'y a nu l le honte à les employer . 
« C e u x du Caire sont r e n o m m é s sur tou t p a r l e u r 
b e a u t é , leur force et l eur patience. Dans tous les 
les carrefours stat ionnent des baudets de louage 
se l lés , s a n g l é s , b r i d é s ; i ls sont condui ts par de 
jeunes g a r ç o n s arabes qu 'on appelle bourri
quier s. 

«Le b o u r r i q u i e r est o rd ina i rement â g é de douze 
à quatorze ans; i l y en a pour tan t q u i ont à peine 
sept à h u i t ans; quelques-uns sont des hommes 
fai ts . I ls f o r m e n t une corporat ion q u i a son rang 
p a r m i les cent soixante-quatre corporations du 
Caire, une v é r i t a b l e caste; i ls appart iennent à la 
v i l l e , comme les minarets et les palmiers . Les 
c h £ f s de la corpora t ion sont ord ina i rement pro
p r i é t a i r e s des baudets, et ceux à q u i ils les d o n 
nent à condui re doivent chaque j o u r leur en 
rappor ter le revenu. Les bourr iqu iers conduc
teurs r e ç o i v e n t une paie propor t ionnel le au pro
d u i t qu ' i l s rapportent . E n les associant ainsi , on 
a t r o u v é u n moyen in f a i l l i b l e pour les rendre exi
geants, et les pousser à se b ien fa i re payer; aussi 
sont-ils d'une av id i t é insatiable ; i ls c r ient , 
p leurent , se rou len t à terre , pour obteni r que l 
ques paras de plus ; ils vous poursuivent , vous 
j e t t en t la monnaie que vous leur avez d o n n é e , 
et vous tourmenten t te l lement , que vous ê t e s 
ob l i gé quelquefois d'avoir recours au kou rba t ch : 
c'est pour eux u n argument i r r é s i s t i b l e ; ils 
met tent leur p i è c e de monnaie et l eu r langue 
dans leur poche, essuient leurs larmes, et s'en 
vont . 

« Si l ' on peut reprocher au bour r iqu i e r d ' ê t r e 
i n t é r e s s é , i l a en revanche des q u a l i t é s incontes
tables. I l est act if , i n t e l l igen t , f i dè l e , e n j o u é , 
obligeant. Si vous confiez à u n bour r iqu ie r 
quelque obje t , i l le place dans la poche de sa 
chemise, et vous ê t e s a s s u r é q u ' i l vous le rendra 
f i d è l e m e n t . I l y a dans la corpora t ion une police 
t r è s - sévè re à cet é g a r d , et si l ' on porte plainte 
contre u n bou r r iqu i e r , i l est de suite mis sous le 
b â t o n . Cette crainte salutaire les r e t i e n t ; car, 
pauvres qu ' i l s sont, et d é s i r a n t j o u i r , i ls seraient 
naturel lement p o r t é s à d é r o b e r . Mais l 'Arabe est 
comme le Spartiate ; i l ne d é r o b e pas ce qu 'on 
l u i confie ; i l soustrait ce que l ' on n é g l i g e , ce 
q u ' i l t rouve, ce qu 'on ne surveil le pas. A u reste, 
le l ong de la route , le b o u r r i q u i e r passera son 
bras sur la croupe d u baudet pour vous re tenir 
dans les pas scabreux, et aura pour vous toutes 
sortes d ' é g a r d s et de p r é v e n a n c e s . I l causera 
avec vous, i l vous fera des contes, i l chantera. 

CHANT DU BOURRIQUIER ÉGYPTIEN, 

De la colonne de Pompée, 
A l'aiguille de Cléopâtre; 
Du village de Rass-el-Tinn (1), 
Au jardin de Moharrim-Bey (2;, 

J'ai couru tout le jour 
Sous un soleil brûlant ; 
Et maintenant voici l'air (3;. 
Le soleil descend, 

L'ombre des palmiers et des minarets s'allonge, 
La mer bleuit et le vent fraîchit. 
Hé, hé, hé! trotte, mon baudet; 

Tu as quatre jambes, 
Je n'en ai que deux, 

Et je trotte mieux que toi. 

Nous aurons encore à porter 
De sveltes Européennes 

Au visage rose comme le magbreb (4), 
Aux yeux bleus comme la mer d'Alexandrie; 

Et de blanches Cophtes (5) 
Enveloppées du habbara de soie noire, 

Se gonflant au vent 
Comme la voile des frégates. 

Tu seras caressé par ces belles houris, 
Leur main s'appuiera sur mon épaule. 

Hé, hé, hél etc. 

Où vas-tu, gentil bourriquier ? 
J'aime tes jambes nues, 

Qui te portent si légèrement; 
J'aime quand tu les croises. 

Debout, incliné sur ta baguette ; 
J'aime ta chemise bleue, 

Descendant jusqu'au genou, 
Et ta ceinture rouge, 
Serrant ton corps souple, 

Et le flot de ton tarbouch, 
Suivant les gracieux mouvements de ta tête. 

Hé, hé, hé! etc. 

Viens, je monterai sur ton baudet ; 
Nous irons sur les bords du canal, 

Dans les canniers frais et touffus, 
Dont les feuilles frémissent 
Aux brises de l'après-midi. 

Nous nous reposerons près du ruisselet 
Qu'alimente la sakieau cri aigu, 

Non loin des citronniers en fleurs, 
Et des dattiers balancés par le vent. 

Hé, hé, hé ! etc. 
De la colonne de Pompée 
A l'aiguille de Cléopâtre, etc., etc. 

(l)Lecap du Figuier, où est situé le palais habité parle 
pacha en été. 

(2) Moharrim-Bey, le gendre de Mohamed-Ali. 
(3) La partie du jour qui correspond à trois heures. 
(4) Le couchant. 
(5) Les Cophtes descendent des anciens Égyptiens. Ils 

sont chrétiens, et généralement employés dans les adminis
trations. Leurs femmes sortent plus librement que les 
autres femmes turques ; elles ne sortent qu'enveloppées du 
habbara, large pièce de soie sans forme. 
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« Le bour r iqu i e r est v ê t u d'une chemise de 
toi le bleue q u ' i l r e l ève jusqu 'au genou au moyen 
d'une ce in ture en laine r o u g e ; i l porte o rd ina i 
rement à la t ê t e u n tarbouk u s é , et quelquefois 
u n s imple taki de to i l e . Ses jambes sont nues, et 
ses pieds, q u i t ro t t en t autant que ceux de son 
baudet, n 'on t aucune chaussure : aussi, les 
bourr iquiers a c q u i è r e n t - i l s une ag i l i t é et une 
force surprenantes. J 'en ai v u u n , à peine â g é de 
six à sept ans, q u i nous conduisi t du Caire à 
Zakkara ( i l y a envi ron 5 lieues), et q u i le lende
m a i n f i t de nouveau cette course au re tour . Les 
bour r iqu ie rs d 'Alexandr ie f o n t le t r a j e t de cette 
v i l le à Rosette (15 lieues environ) sans se repo
ser. Le bou r r iqu i e r , comme le f e l l ah , ne mange 
presque r i en ; quelque peu de dourah g r i l l é au 
fou r , quelques fèves cuites à l 'eau, quelques pas
t è q u e s , quelques l é g u m e s verts, vo i là sa n o u r r i 
ture . I l prend souvent son repas en t ro t t an t der
r i è r e son baudet. Quand i l n'est pas en course, 
i l stationne a p p u y é sur sa b ê t e , j o u e , d o r t ou f u m e ; 
à l 'heure de la chaleur, a p r è s avoir d e s s a n g l é son 
baudet q u i se roule l ib rement dans le sable, i l 
f a i t sa m é r i d i e n n e à l ' ombre . 

« Dans les courses à baudet, le p r inc ipa l off ice 
d u bou r r i qu i e r est de cou r i r d e r r i è r e l ' an ima l , 
de le s t imuler , quand i l r a l en t i t son t r o t , et de 
cr ier dans les rues populeuses : à droi te ! à gau
che 1 prenez garde ! aussi, le bou r r i qu i e r porte-
t - i l tou jours à la m a i n une baguette de pa lmie r , 
signe et i n s t rumen t de sa f o n c t i o n . Quand le 
baudet est ré t i f , le b o u r r i q u i e r f rappe à coups 
r e d o u b l é s ; i l c r ie , i l se f â c h e ; mais en s'adres-
sant à son q u a d r u p è d e , jamais i l ne prononce le 
n o m de Dieu . A u reste, le b o u r r i q u i e r a le plus 
grand soin de son baudet ; l 'habi tude de t ro t t e r 
avec l u i et de partager ses fat igues l u i inspire 
une sorte d 'at tachement ; a p r è s une longue 
course, i l dessangle son q u a d r u p è d e , le m è n e 
boire , l u i donne à manger avant de songer à 
a l lumer son chybouk et à fa i re le kief. E t puis , le 
m a î t r e des baudets a l 'œi l ouver t , et s ' i l savait 
que l 'on n'a pas eu soin de ses b ê t e s , i l pou r r a i t 
b ien à son tou r battre le b o u r r i q u i e r n é g l i g e n t . 
Ces bonnes gens t iennent na ture l lement à ce que 
leurs baudets leur rapportent beaucoup et d u 
rent le plus longtemps possible. Auss i t rouve-
t-on au Caire de ces baudets de louage te l lement 
v ieux et u s é s , qu ' i l s ne cheminen t q u ' à force de 
coups, et q u ' i l leur arr ive souvent de fa i re des 
chutes. Heureusement la v i l l e n'est pas p a v é e , et 
une chute sur une te r re h u m i d e et sablonneuse 
o f f re peu de danger. Quand les bour r iqu ie r s 
conduisent des femmes et sur tout des dames 

e u r o p é e n n e s , i ls o n t pour elles les at tent ions les 
plus d é l i c a t e s : l 'Arabe t i en t cette galanterie des 
beaux temps de la c iv i l i s a t ion musulmane , et 
elle se m o n t r e chez ces jeunes g a r ç o n s comme 
u n ins t inc t n a t u r e l . L e b o u r r i q u i e r est d'ailleurs 
plus s é r i e u x par c a r a c t è r e et moins p o r t é à faire 
des e s p i è g l e r i e s que le g a m i n de Par is . 

On compte : 

Dans la ville du Caire 6000 bourriquiers. 
A Boulak 500 — 
Au Vieux-Caire 400 — 
A Alexandrie 600 — 
A Rosette 200 — 
A Damiette 300 -

Total 8000 

« On vo i t peu de b o u r r i q u i e r s exercer celte i n 
dustr ie pendant toute l eu r vie : c'est ordinaire
m e n t le l o t des jeunes g a r ç o n s , q u i , par cet 
exercice, se d é v e l o p p e n t , se f o r t i f i e n t et devien
nent capables des t ravaux les plus p é n i b l e s . Bien 
q u ' a t t a c h é à sa co rpo ra t i on , le b o u r r i q u i e r n'est 
pas t e l l ement à demeure , q u ' i l ne vous trans
porte sur son baudet d 'une v i l l e à une autre, par 
exemple d 'Alexandr ie au Caire, si vous le payez 
b ien . E n g é n é r a l , les corpora t ions de bourr i 
quiers , chameliers , m a r i n i e r s , s a ï s , coureurs, 
n 'ob l igen t pas les i n d i v i d u s q u i en f o n t partie à 
s é j o u r n e r dans le m ê m e l i e u . A i n s i , u n bourr i 
quier de Damie t t e peut t r è s - b i e n al ler se faire 
b o u r r i q u i e r à A lexand r i e , au Caire ; seulement, 
en passant d 'une v i l l e à l ' au t re , i l n 'aura pas af
fa i re à la m ê m e c o r p o r a t i o n , aux m ê m e s pro
p r i é t a i r e s de baudets. C o m m e cette profession 
n'exige pas u n l o n g apprentissage, e t q u ' i l suffit 
d 'avoir de bonnes j ambes , de savoir prendre soin 
d ' u n baudet , et de c o n n a î t r e la v i l l e et ses en
v i rons , les corporat ions de b o u r r i q u i e r s se re
c ru ten t o rd ina i r emen t d 'enfants de fel lahs, qui 
viennent dans les vi l les chercher à gagner quel
que argent . C'est que lquefo is p o u r eux u n moyen 
de parvenir à une haute pos i t ion sociale. En 
effet , si u n b o u r r i q u i e r p l a î t à quelque bey, à 
quelque pacha, i l le p re i \d dans sa maison, en 
fa i t son domest ique, son h o m m e d'affaires. 
Quand M o h a m e d - A l i v o u l u t peupler ses éco les , 
c'est p a r m i les b o u r r i q u i e r s q u ' i l fit la presse 
on les p r i t à leurs baudets , au m i l i e u des rues et 
des car refours , p o u r les placer d 'abord dans des 
é c o l e s é l é m e n t a i r e s , puis dans des é c o l e s de 
m a t h é m a t i q u e s o u de m é d e c i n e . » 

Les bour r iqu ie r s sont indispensables aux h a b i 
tants c o m m e aux é t r a n g e r s ; chaque j o u r , on 
leur do i t de la reconnaissance, mais chaque j o u r 

I aussi i l s savent nous f a i r e é p r o u v e r des contra-
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r i é t é s . « C'est u n plais ir et une d é s o l a t i o n , d i t 
le pe t i t bourgeois, en Ë g y p t e , que d'avoir affaire 
à ces â n i e r s . On ne peut ê t r e d 'accord avec eux, 
qu 'on les appelle bons ou m é c h a n t s , intrai tables 
o u serviables, paresseux ou actifs, pol is ou inso
lents ; ils sont u n c o m p o s é de toutes les q u a l i t é s 
et de tous les d é f a u t s possibles. » L e voyageur 
les rencontre dès q u ' i l me t p ied sur la plage 
d 'Alexandr ie . Sur chaque place, on les vo i t avec 
leurs b ê t e s , d u lever ju squ ' au coucher d u solei l . 
L a r r i v é e d 'un navire est pour eux u n é v é n e m e n t ; 
i l s'agit de s'emparer des nouveaux d é b a r q u é s , 
q u i sont, à leurs yeux, des i m b é c i l e s . L ' é t r a n 
ger est a b o r d é en quatre ou c i n q langues, et 
ma lheu r à l u i s ' i l l â c h e u n mot d'anglais. Une ba
ta i l le se l i v r e alors autour d u m i l o r d , j u s q u ' à ce 
que celui-ci prenne le pa r t i le plus prudent , ce
l u i de m o n t e r à t ou t hasard sur u n â n e , et de se 
f a i r e condu i re au me i l l eu r h ô t e l . C'est ainsi que 

BBEHU. 

les â n i e r s se mon t ren t t o u t d 'abord ; mais ce n'est 
que quand on est f a m i l i a r i s é avec la langue arabe 
et quand , au l i eu de se servir du m é l a n g e de t ro is 
ou quatre langues qu ' i ls é c o r c h e n t , on peut l eu r 
parler dans leur i d i o m e , c'est alors seulement 
qu 'on apprend à les c o n n a î t r e . R ien n'est plus 
divertissant que leurs discours, et les louanges 
sur tout qu ' i l s donnent à leurs b ê t e s . 

« Vois - tu , d i t l ' u n , cet â n e que j e t ' o f f r e , c'est 
une locomot ive , compare-le à ceux que les a u 
tres te p r é s e n t e n t . I l s t ombe ron t sous t o i ; car ce 
sont des ê t r e s m i s é r a b l e s , et t o i , t u es u n h o m m e 
f o r t 1 Mais le m i e n I — Ce n'est r i e n p o u r l u i ; i l 
courra avec t o i comme une gazelle. » — « C'est 
u n â n e c a h i r i n , d i t l 'autre ; son g r a n d - p è r e é t a i t 
une gazelle et son b i s a ï e u l u n cheval sauvage. 
A l l o n s , cah i r in , cours et mon t r e au m a î t r e que 
j ' a i d i t la v é r i t é 1 Ne fais pas honte à tes parents ; 
va, au n o m de D i e u , m a gazelle, m o n h i r o n -

I I — 152 
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dé l i e ! » Le t r o i s i è m e r e n c h é r i t encore, et cela 
cont inue j u s q u ' à ce qu ' en f in on a i t e n f o u r c h é u n 
de ces an imaux. A lo r s , ce sont des t i r a i l l emen t s , 
des coups, des p o u s s é e s avec le b â t o n p o i n t u , 
pour met t re l ' an ima l au galop, et l ' â n i e r cou r t 
d e r r i è r e , appelant, c r i an t , exci tant , applaudis
sant, usant ses poumons . « Regarde devant t o i ! 
gare à t o n dos, gare à t on p ied , à dro i te ! gare 
à gauche ! gare à ta t ê t e 1 prends garde ! u n cha
meau, u n mu le t , u n cheval 1 gare à ta figure, à 
t a m a i n 1 é c a r t e - t o i , m o n a m i ! laisse-moi pas
ser ! ne touche pas m o n â n e , c o q u i n 1 i l vaut 
m i e u x que t o n g r a n d - p è r e . Pardonne, m a î t r e , 
d 'avoir é t é p o u s s é 1 » Ces cris f rappent con t inue l 
lement l 'o re i l le d u voyageur. On passe ainsi au 
m i l i e u des b ê t e s et des gens, entre les voi tures , 
les chameaux pesamment c h a r g é s , les p i é t o n s , 
et jamais l ' â n e ne perd sa bonne v o l o n t é , jamais 
i l ne s ' a r r ê t e ; i l va au galop jusqu 'au b u t . L e 
Caire est la haute éco le pour tous les â n e s . Ce 
n'est que là qu ' on apprend à c o n n a î t r e , estimer 
et a imer cet an ima l . 

Sonnini (1) d i t que « les â n e s de l ' É g y p t e ont 
au moins autant de vigueur que de b e a u t é . I l s 
fournissent a i s é m e n t aux plus longues courses. 
Plus durs que les chevaux, et moins d i f f i c i l es 
sur le choix et sur la q u a n t i t é de la n o u r r i t u r e , 
on les p r é f è r e pour les longs voyages à travers 
le d é s e r t . L a p lupar t des p è l e r i n s musulmans 
s'en servent dans la rou te longue et d i f f i c i l e de 
la Mecque ; et les chefs des caravanes de N u b i e , 
q u i me t ten t soixante j o u r s à f r a n c h i r d ' i m m e n 
ses solitudes, sont m o n t é s sur des â n e s q u i ne 
paraissent pas f a t i g u é s à leur a r r i v é e en É g y p t e . 

« L a corne de leurs pieds est c o n s e r v é e par 
des fers minces et l é g e r s . I l s por ten t des selles 
en f o r m e de b â t s , arrondies, r e l e v é e s et m o l 
lement garnies, sur lesquelles on se t i en t plus 
vers la croupe de l ' an ima l que vers son cou . Les 
é t r i e r s , q u i ont à peu de chose p r è s la f o r m e de 
ceux de nos selles, sont peti ts et n 'on t en dessous 
qu 'une branche aplat ie, de la largeur de t ro is 
doigts . Les hommes mon ten t sur ces selles sans 
housses ; mais on ajoute, pour les femmes, u n 
tapis plus ou moins r iche , q u i t r a î n e j u s q u ' à 
t e r r e . On br ide les â n e s de la m ê m e m a n i è r e que 
les chevaux. . . . E n voyage, on t i en t s o i - m ê m e 
à la m a i n u n pet i t morceau de bois a r m é d'une 
poin te de fe r dont on pique le gar ro t . I l n'est 
pas besoin d'attacher son â n e , lorsque l ' on en est 
descendu. On r e l è v e seulement avec force les 
r ê n e s de la b r ide , et on les a r r ê t e à u n anneau 

(1) Sonnini, Voyage dans la haute et la basse Égypte. 
Puis, an V I I , t. I I , p. 357. 

fixé sur le devant d u b â t ; ce q u i s u f f i t , en l u i 
g ê n a n t la t ê t e , pou r q u ' i l reste p a t i e m m e n t en 

place. 
« Quoique les Arabes ne prennent pas, pour 

conserver la race de leurs â n e s , t o u t à f a i t la 
m ê m e peine que celle qu ' i l s appor tent à la per
fec t ion de leurs chevaux, i l est n é a n m o i n s vrai 
de d i r e que n u l l e pa r t les â n e s ne sont mieux 
s o i g n é s qu ' en Arab ie et en É g y p t e . On les panse 
et on les lave r é g u l i è r e m e n t ; aussi, leur po i l 
est- i l p o l i , doux et l u s t r é . L e u r n o u r r i t u r e y est 
la m ê m e que celle des chevaux, c ' e s t - à - d i r e 
qu 'e l le consiste o rd ina i r emen t en pai l le h a c h é e , 
en orge et en petites f è v e s . 

« Les plus beaux â n e s q u i se voient au Caire, 
viennent de la haute É g y p t e et de la Nubie . 
Lorsqu 'on remonte le N i l , o n s ' a p e r ç o i t de l ' i n 
fluence d u c l i m a t sur ces a n i m a u x , q u i sont de 
la plus grande b e a u t é dans le S a ï d , tandis que 
vers le Del ta i ls sont i n f é r i e u r s en tous points . 
Tan t i l est v r a i que c'est au concours d'une 
grande chaleur et d 'une e x t r ê m e s é c h e r e s s e 
qu ' i l s doivent leurs q u a l i t é s . I l s ne sont que 
m é d i o c r e s dans les pays humides quoique t r è s -
chauds ; car, dans l ' Inde , et m ê m e dans les 
parties les plus m é r i d i o n a l e s de la p r e s q u ' î l e , 
c ' e s t - à - d i r e dans les r é g i o n s plus voisines de l 'é-
quateur , mais en m ê m e temps p lus humides que 
l 'Arab ie , la Nub ie et l a T h é b a ï d e , les â n e s sont 
peti ts , lourds , faibles et m a l fa i t s . 

« D ' a p r è s les br i l lantes q u a l i t é s des â n e s de 
l ' É g y p t e , i l ne p a r a î t r a pas surprenant qu ' i ls y 
aient é t é u n obje t de l u x e . L 'opulence s'attachait 
à en n o u r r i r d u plus hau t p r i x . E n Or ien t , i ls ont 
é t é , dans tous les temps, d u n o m b r e des animaux 
les plus e s t i m é s . I l s é t a i e n t une p o r t i o n des r i 
chesses des anciens pat r iarches , c o m m e ils font 
encore par t ie des t roupeaux que les peuples 
nomades des m ê m e s c o n t r é e s o n t c o n t i n u é à y 
é l eve r . » 

Quant à no t re â n e , o n peu t l u i app l ique r les 
paroles d 'Oken. « L ' â n e domes t ique , d i t - i l , a é té 
te l lement d é g r a d é par les mauvais t ra i tements 
q u ' i l ne ressemble plus à ses a n c ê t r e s . I l est plus 
pe t i t , i l a une couleur gr is c e n d r é plus terne ; 
ses oreil les sont p lus longues et plus mol les . Le 
courage s'est c h a n g é en e n t ê t e m e n t , l a v é l o c i t é 
en lenteur , la v ivac i t é en paresse, la prudence 
en sottise, l ' a m o u r de la l i b e r t é en pat ience, le 
courage en r é s i g n a t i o n aux coups. » 

« L ' â n e domest ique , d i t S c h e i t l i n (1) , est plus 
in t e l l i gen t que sot ; mais dans son in te l l igence , 

(1) Scheitlin, Versuch einer vollslàndigen Thierseelen» 
Kunde. Stuttgard, 1840. 
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i l y a moins de bonhomie que dans celle d u 
cheval ; c'est de la ruse et de la finesse q u i se 
manifestent sur tout par ses caprices et son e n t ê 
tement . B i e n que n é d ' un esclave, i l est gai dans 
sa jeunesse et a ime les gambades, comme t o u t ce 
q u i est j e u n e ; de m ê m e que l ' enfant , i l ne p r é v o i t 
pas son t r i s te et m i s é r a b l e sort . A d u l t e , i l doi t 
t i r e r des chars, por ter des fardeaux : i l se laisse 
dresser fac i l ement , ce q u i est une preuve d ' in te l 
l igence ; i l do i t , en effet , entrer dans les v o l o n 
t é s d ' u n autre ê t r e , de l ' h o m m e . L e veau n'a j a 
mais assez d ' inte l l igence pour y arr iver , et le 
pou l a in m ê m e ne vo i t pas d 'abord ce qu 'on l u i 
veut . Sa patience à por te r des fardeaux n'est 
pas de la bonne v o l o n t é ; et à peine es t - i l d é b a r 
r a s s é , q u ' i l se rou le par ter re , et f a i t entendre 
sa voix é p o u v a n t a b l e . L ' i n s t inc t musica l do i t l u i 
f a i re c o m p l è t e m e n t d é f a u t . 

« Son pas est t r è s - s û r . T a n t ô t i l ne veut plus 
avancer, t a n t ô t i l s 'emporte. I l f a u t constamment 
regarder ses oreil les ; car i l les agite cont inuel 
lement et expr ime ainsi ses p e n s é e s . Les coups 
sont impuissants à le fa i re avancer ; i l les d é d a i 
gne et f a i t preuve à la fois et d ' e n t ê t e m e n t et d ' i n 
sens ib i l i t é . I l c o n n a î t son gardien, mais jamais 
i l ne s'attache à l u i comme le cheval . I l cour t 
cependant à sa rencontre et t é m o i g n e quelque 
pla is i r . I l est à remarquer combien l 'approche 
d 'un changement de t e m p é r a t u r e l ' a f fec te ; i l 
laisse pendre la t ê t e , o u b o n d i t de g a i e t é . 

« Nous pouvons sauver l 'honneur de l ' â n e en 
disant q u ' i l est susceptible d'apprendre bien des 
choses qu 'on enseigne o rd ina i rement au cheval. 
I l est des enfants q u i apprennent plus d i f f i c i l e 
ment , mais m i e u x et d 'une f a ç o n plus durable ; 
t e l est l ' â n e . On donne des courses d ' â n e s ; on 
l u i enseigne à f r a n c h i r des cerceaux, à t i r e r le 
canon ; i l saute t r è s - b i e n , i l ne s'effraye pas. On 
peut le dresser à marcher en mesure, à danser, à 
ouvr i r des portes, en se servant de sa bouche 
comme d'une m a i n ; à mon te r et à descendre 
des escaliers ; à d é s i g n e r la personne la plus 
bel le , la plus â g é e , la plus a i m é e ; à r e c o n n a î t r e 
l 'heure à une mon t re ; à ind iquer , en f r appan t 
d u p i ed , le nombre de points d 'une carte o u 
d ' un d é ; à r é p o n d r e o u i ou n o n aux questions de 
son m a î t r e , en branlant la t ê t e . 

« L 'expression de ses t rai ts est p a r t i c u l i è r e , et 
ra rement le pinceau l ' a b ien reprodui te . Presque 
tou jours on oubl ie dans les peintures ce q u ' i l y 
a en l u i de v é r i t a b l e m e n t â n e . L a f o r m e de sa 
t ê t e rappelle celle d u cheval , mais son regard 
d i f f è r e c o n s i d é r a b l e m e n t de ce lu i de son c o n g é 
n è r e . » 

D u reste, i l y a l o i n d u m é p r i s absurde que 
certains fabulistes, — d'accord avec le vulga i re 
— on t r é p a n d u sur le c a r a c t è r e de l ' â n e , au res
pect que Sterne professait pour cette c r é a t u r e : 
« Je ne puis , d i t - i l , f r apper cet a n i m a l . I l y a 
une tel le patience, une tel le r é s i g n a t i o n é c r i t e 
dans ses regards et dans son m a i n t i e n ; t o u t cela 
plaide te l lement p o u r l u i que cela me d é s a r m e . 
C ' e s t a u po in t que j e n 'aime pas à l u i par le r 
m a l h o n n ê t e m e n t . A u cont ra i re , quand j e le r e n 
contre, n ' impor t e o ù , dans la v i l l e o u dans les 
campagnes, a t t a c h é à une charre t te o u sous des 
paniers, en l i b e r t é ou en servitude, j ' a i t ou jou r s 
quelque chose de c i v i l à l u i d i re . Gomme m o n 
imag ina t ion t ravai l le pour saisir ses r é p o n s e s par 
les t rai ts de sa contenance ! » 

Tous les sens de l ' â n e sont b ien d é v e l o p p é s , et 
en pa r t i cu l i e r l ' o u ï e . « U n â n e de Chartres, d i t 
J . F r a n k l i n (1), avait cou tume d 'al ler au c h â t e a u 
de Guervi l le , o ù l ' on faisait de la mus ique . L e 
p r o p r i é t a i r e de ce c h â t e a u é t a i t une dame q u i 
avait une excellente vo ix . Toutes les fois qu 'e l le 
c o m m e n ç a i t à chanter , l ' â n e ne manqua i t j amais 
de s 'approcher t ou t p r è s des f e n ê t r e s , et l à , i l 
é c o u t a i t avec une a t ten t ion soutenue. U n j o u r 
q u ' u n morceau de musique venait d ' ê t r e e x é c u t é , 
— u n morceau q u i plaisai t sans doute plus à 
notre di let tante que tous ceux q u ' i l avait en
tendus j u s q u e - l à , — l ' an ima l q u i t t a son poste or
dinaire , entra sans c é r é m o n i e dans la chambre , 
et pour a jouter ce q u i manqua i t , selon l u i , à 
l ' a g r é m e n t d u concert , se m i t à bra i re de toutes 
ses forces. » 

A p r è s l ' o u ï e , la vue est le sens le plus d é v e 
l o p p é , puis l ' odora t ; son toucher p a r a î t t r è s -
b o r n é et son g o û t n'est pas p a r t i c u l i è r e m e n t d é 
v e l o p p é , ce q u i le r end moins d i f f i c i l e que le 
cheval. 

Son inte l l igence n'est pas aussi b o r n é e q u J o n 
veut b ien le c ro i r e . Pythagore avait t r o u v é le 
moyen de fa i re par signes la conversat ion avec 
ses â n e s . Heinsius raconte le f a i t suivant : « I l y 
a quelques a n n é e s , qu ' un de mes amis , voyageant 
en I ta l ie et se t r ouvan t dans u n bois au coucher 
du sole i l , fit rencontre d ' u n de ces joueurs de 
gobelets q u i von t de v i l l e en v i l l e avec toutes 
sortes d ' an imaux qu ' i l s on t d r e s s é s à certains 
exercices. L ' â n e m a r c h a i t gravement à la t ê t e 
d u t roupeau : le ba lad in de campagne l u i cr ie 
de s ' a r r ê t e r , i l s ' a r r ê t e ; d ' é c o u t e r , i l dresse les 
oreil les et é c o u t e . I l ne l u i manque plus que de 
vous r é p o n d r e , l u i d i t m o n a m i . A u s s i t ô t l ' â n e 

(I) Franklin, la Vie des animaux, t. II. 
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r é p o n d i t , en effet , à haute et i n t e l l i g ib l e voix : 
m o n i n c r é d u l e n 'en fa i t que r i r e ; mais pour le 
confondre , le joueur de gobelets j e ta les carac
t è r e s des \ i ng t -qua t r e lettres de l 'alphabet ; l ' â n e 
les ramasse, et sans se t romper , i l m o n t r a à 
m o n a m i d u pied ou de la patte ces mots dispo
sés en ordre : Vous n'êtes quun sot. A lors i l r i t ù 
son tou r de toutes ses forces, avec tous les autres 
an imaux et le baladin l u i - m ê m e . Mais l ' i n c r é 
dule dont j e vous parle , l o i n de suivre leur 
exemple, se f â c h e encore toutes les fois q u ' i l nous 
raconte cette h is to i re (1) . » 

L ' â n e a une excellente m é m o i r e et u n remar
quable ins t inc t des l i e u x ; i l r e c o n n a î t le chemin 
q u ' i l a une fois pa rcouru . 

« E n mars 1816, d i t J . F r a n k l i n (2), u n â n e q u i 
é ta i t la p r o p r i é t é d u capitaine Dundas, avait é t é 
c h a r g é à Gibral tar pour l ' î le de Mal te , sur la 
f réga t e Ister. Le vaisseau ayant t o u c h é des bancs de 
sable, vers la pointe de Gat, à quelque distance 
d u rivage, l ' âne f u t j e t é par-dessus le b o r d pour 
l u i donner une chance de regagner la ter re . Le 
sort du pauvre an imal é t a i t d é p l o r a b l e ; car la 
mer s 'enflait si t e r r ib lement et à une tel le h a u 
teur , qu 'une barque q u i avait q u i t t é le navire 
f u t perdue. Quelques j ou r s a p r è s , lo r squ 'on o u 
v r i t , le m a t i n , les portes de Gibral tar , l ' â n e se 
p r é s e n t a de l u i - m ê m e pour ê t r e admis dans l ' é 
curie de M . Weeks, u n n é g o c i a n t de la v i l l e . Va-
liante, c ' é t a i t le n o m de l ' an ima l , avait d é j à oc
c u p é ce local . Quelle f u t la- surprise de cet 
h o n n ê t e marchand ! I l s ' imaginai t que, pour une 
raison o u une autre, l ' â n e n 'avai t j amais é t é 
c h a r g é à b o r d de Y Ister. A u re tour du navire , le 
m y s t è r e s ' éc la i r c i t . Non-seulement , Valiante avait 
n a g é sain et sauf vers le r ivage, mais sans 
guide, sans compas, sans carte g é o g r a p h i q u e , i l 
avait t r o u v é sa route depuis la pointe de Gat 
j u s q u ' à Gibral tar , une distance de plus de deux 
cents mi l l e s , q u ' i l n 'avait jamais parcourue avant 
cette aventure. C'est pou r t an t une c o n t r é e m o n 
tagneuse, d i f f i c i l e , e n t r e c o u p é e de cours d'eau. 
L a courte p é r i o d e de temps dans laquelle ce 
voyage a é t é accompl i , m o n t r a i t b ien que l ' a n i 
m a l ne s ' é ta i t po in t é c a r t é d u d r o i t chemin . » 

Quelque stupide q u ' i l paraisse, l ' â n e est fin et 
r u s é , et nu l l emen t aussi doux q u ' i l en a l ' a i r . I l 
fa i t souvent preuve d'une astuce i n f e rna l e ; i l 
s ' a r r ê t e subi tement , les coups ne peuvent le fa i re 
avancer, i l se rou le par te r re avec son fa ix , i l 
m o r d et donne des coups de p i ed . Plusieurs na
turalistes c ro ien t que la cause en est due à son 

(1) Heinsius, toc. cit., p. 137. 
'2) J. Franklin, la Vie des animaux, t. I I , p. 128. 

o u ï e ; que le b r u i t l 'assourdit et l ' e f f raye , q u o i 
q u ' i l ne soit d 'o rd ina i re n u l l e m e n t peureux, 
mais b ien capr ic ieux . 

L ' â n e est cu r i eux à observer dans les endroits 
i n f e s t é s par les b ê t e s f é r o c e s . C'est u n plaisir , 
o u une m i s è r e , c o m m e on voudra , que de par
c o u r i r à â n e les passages des montagnes de l 'Ha
besch. I l semble q u ' à chaque ins tant u n danger 
le menace. I l por te la t ê t e de tous c ô t é s , se dé 
tourne avec i n q u i é t u d e vers u n roche r q u i peut 
servir de re t ra i te à u n ennemi ; cherche à voir 
t ou t le pays au-dessous de l u i , se dresse subi
tement , regarde dec i d e l à , est a g i t é par m i l l e 
p e n s é e s . Si l 'odorat v ien t c o n f i r m e r ce que son 
orei l le a p ressen t i , c'en est fini de sa t r a n q u i l 
l i té : i l ne veut plus qu i t t e r la place. A cet en
d r o i t m ê m e , p e u t - ê t r e , a p a s s é dans la n u i t un 
l i o n , u n l é o p a r d , une h y è n e ! L ' â n e f la i re , re
garde, é c o u t e ; ses oreil les se t o u r n e n t et se re
tournent ; i l ne bougera pas, si que lqu 'un ne le 
p r é c è d e . Ce n'est qu 'a lors q u ' i l marchera , car 
i l est assez fin pour savoir que c'est celui-ci qu i 
tombera le p remie r sous les gr i f fes d u carnassier. 
Dans ses voyages, l ' â n e a besoin de pouvo i r dis
poser de tous ses sens. L u i bande-t-on les yeux, 
l u i bouche- t -on les orei l les , i l ne marche plus. 
L ' a m o u r seul peut l u i fa i re t o u t su rmonte r ; j ' a i 
v u un v i e i l â n e , aveugle, d e s t i n é à servir de p â 
ture aux vautours au hau t d 'une montagne de 
l 'Espagne, q u ' o n ne p u t condu i re à destination 
qu 'en faisant marcher une â n e s s e devant l u i . 
L 'odora t l u i servait de gu ide , et i l su iv i t son 
amie . 

L ' â n e est t r è s - s o b r e ; i l se contente de la nour
r i t u r e la plus mauvaise, d u four rage le plus pau
vre . L 'herbe et le f o i n , qu 'une vache laisse avec 
d é d a i n , que le cheval m ê m e refuse de manger, 
l u i sont encore des f r iandises ; i l a ime les char
dons e t les plantes é p i n e u s e s . Ce n'est que pour 
sa boisson q u ' i l est d i f f i c i l e : j ama i s i l ne boira 
une eau sale. E l l e peut ê t r e s a l é e , a m è r e , i l faut 
qu 'el le soit p ropre . Dans le d é s e r t , l ' â n e cause 
souvent beaucoup d'embarras ; quel le que soit 
sa soif, i l ne veu t pas bo i re de l ' eau t roub le des 
outres. 

Chez nous, les â n e s sont en r u t à la fin d u 
pr in temps et au commencemen t de l ' é t é . Dans 
le M i d i , i ls le sont tou te l ' a n n é e . L ' é t a l o n d é 
clare son a m o u r à l ' â n e s s e par ses bra iements , 
q u ' i l r é p è t e c i n q o u six fois et q u ' i l f a i t suivre 
d'une douzaine de soupirs . C'est l à une d é c l a r a 
t i o n à laquel le une â n e s s e ne saurait r é s i s t e r ; elle 
agi t m ê m e sur des r i vaux . D ' u n autre c ô t é , d è s 
qu 'une â n e s s e f a i t entendre sa v o i x , c'est u n sou-
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l è v e m e n t p a r m i toute la gent asine. L ' é t a l o n le 
plus voisin se sent f l a t t é de ce que des sons si doux 
l u i soient a d r e s s é s ; i l se c r o i t o b l i g é d 'y r é p o n d r e 
et b ra i t de toutes ses forces. U n second, u n t r o i 
s i è m e , u n q u a t r i è m e , u n d i x i è m e l ' i m i t e n t ; tous, 
sans exception, se me t t en t à b ra i re à vous r en 
dre sourd ou à m o i t i é f o u . Est-ce l à u n vra i t é 
moignage d ' a m o u r ? est-ce plais i r de c r i e r ? Je 
laisse la question i r r é s o l u e . I l est cer ta in , dans 
tous les c à s , q u ' u n seul â n e peut e n t r a î n e r tous 
les autres à b ra i re . Les â n i e r s d u Caire sem
b len t t rouver u n grand plais ir à entendre la voix 
de leurs an imaux ; i ls les exci tent à pousser leurs 
hi-han formidables , en i m i t a n t l ' â n e ; ils cr ient 
quelquefois hi, hi, l ' â n e se charge d'achever, les 
autres l u i r é p o n d e n t et leur j o i e est au comble . 

E n v i r o n onze mois , o u deux cent quatre-vingt-
d ix jours a p r è s la sai l l ie , l ' âne s se me t bas u n 
pet i t , t r è s - r a r e m e n t deux. L ' â n o n n a î t les yeux 
ouverts, sa m è r e le l è c h e avec tendresse, et au 
bout d 'une demi-heure , l u i donne d é j à à t é t e r . 
A c i n q ou six m o i s , elle peut le sevrer; mais 
l ' â n o n suit sa m è r e encore longtemps. Pendant 
sa jeunesse, i l ne r é c l a m e aucun soin p a r t i c u 
l ier ; comme ses parents, i l mange t ou t ce qu 'on 
l u i p r é s e n t e . Peu sensible aux influences a tmo
s p h é r i q u e s , i l est rarement malade. C'est u n an i 
ma l q u i est v i f et q u i t r adu i t sa g a i e t é par ses 
bonds et ses gambades. I l cour t avec j o i e au -
devant des autres â n e s ; i l s 'habitue aussi à 
l ' homme. Quand on veut le s é p a r e r de sa m è r e , 
on é p r o u v e de la d i f f i cu l t é des deux c ô t é s . Tous 
deux r é s i s t e n t , et t é m o i g n e n t de leur douleur 
par leurs cris et leur i n q u i é t u d e . E n cas de dan
ger, la femel le d é f e n d son pet i t avec courage, se 
sacrifie p o u r l u i , m é p r i s e le f e u et l 'eau pour le 
sauver. 

A deux ans, l ' â n o n est adul te ; mais ce n'est 
q u ' à t rois ans q u ' i l a toutes ses forces. 

M ê m e en le faisant t ravai l ler durement , l ' âne 
peut atteindre u n â g e assez a v a n c é ; on en a vu 
arr iver à 40, 50 et m ê m e 56 ans. 

E n Arab ie , en Perse, en É g y p t e , en L i b y e , en 
N u m i d i e , l ' â n e v i t j u s q u ' à 33 ans, tandis qu 'en 
Europe i l ne d é p a s s e g u è r e sa d o u z i è m e ou 
sa q u i n z i è m e a n n é e . 

E r r e u r s et p r é j u g é s . — L a rencontre d 'une 
â n e s s e a t ou jou r s p o r t é bonheur , si nous en 
croyons Florus , Py r rhon , une i n f i n i t é de sages. 
C'est la vue d 'un â n e q u i a n n o n ç a à Alexandre 
la c o n q u ê t e de l 'Asie ; à Mar ius la d é f a i t e des 
Cimbres et des Teutons ; à Auguste l ' empi re de 
l 'un ivers . 

L a t ê t e d ' un â n e garant i t de la g r ê l e le champ 

o ù elle est d é p o s é e : p r o p r i é t é mervei l leuse, d é 
couverte par T a g è s , au rappor t de Columel le . 
Sa peau a la m ê m e ve r tu selon E m p é d o c l e , et 
c'est pour cette raison qu 'on en a f a i t des outres 
tou jours favorables aux grains qu'elles r e c è l e n t . 

Usages e t p r o d u i t s . — L a viande l a plus d é 
licate pour M é c è n e , au d i r e de V a r r o n , é t a i t 
celle de l ' â n e . 

E n France, on abat u n nombre c o n s i d é r a b l e 
d ' â n e s pour en fa i re d u saucisson. 

L'usage du la i t d ' â n e s s e , si g é n é r a l ma in tenan t 
en Europe, et que recommanden t tous les m é d e 
cins aux personnes é p u i s é e s et aux poi t r ines d é 
licates, f u t i n t r o d u i t en France par u n j u i f , vo ic i 
comment : F r a n ç o i s I " é t a i t t r è s - f a i b l e ; ses fa
tigues g u e r r i è r e s et ses e x c è s l 'avaient r é d u i t à 
u n é t a t de langueur q u i s'aggravait tous les jours : 
les r e m è d e s n 'y changeaient r i e n . On par la alors 
au r o i d 'un j u i f de Constantinople q u i avait la 
r é p u t a t i o n de g u é r i r ces sortes de maladies. 
F r a n ç o i s I e r o rdonna à son ambassadeur en T u r 
quie , de fa i re venir à Paris ce docteur i s r a é l i t e , 
quo i q u ' i l en d û t c o û t e r . L e m é d e c i n j u i f a r r iva et 
n 'ordonna que d u la i t d ' â n e s s e ; ce r e m è d e doux 
r é u s s i t t r è s - b i e n au monarque , et tous les c o u r t i 
sans s ' e m p r e s s è r e n t de suivre le m ê m e r é g i m e . 

É r a s m e ne croyai t pas aux g o û t s musicaux de 
l ' â n e ; mais i l d i t que si l ' â n e cont r ibue peu à 
l ' ha rmonie pendant sa vie, i l l a sert g é n é r e u s e 
men t a p r è s sa m o r t , en l u i fournissant les m e i l 
leures peaux q u i existent pour fa i re les grosses 
caisses, et les mei l leurs t ibias p o u r f ab r iquer 
les clarinettes (tibia). 

Les courses d ' â n e s sont f r é q u e n t e s en I ta l ie et 
dans le m i d i de la France. 

« Augmen te r le nombre des e s p è c e s des a n i 
maux ut i les , d i t Sonn in i (1), o u , ce q u i est la 
m ê m e chose, les perfect ionner af in de les rendre 
plus uti les, c'est m u l t i p l i e r les avantages et les 
ressources de l ' é c o n o m i e p u b l i q u e et domest i 
que. S i , sans r i en dis t ra i re de nos soins p o u r le 
cheval , nous daignions fa i re quelque a t t en t ion 
à l ' â n e , quoique p l a c é par la nature au second 
é c h e l o n , nous ne pour r ions q u ' y gagner. P o u r 
a t te indre ce b u t d ' u t i l i t é , i l f audra i t croiser les 
races. Des â n e s arabes ou é g y p t i e n s p rodu i r a i en t , 
avec nos â n e s s e s , des ind iv idus plus fo r t s et p lus 
beaux, lesquels, c r o i s é s de nouveau,donnera ient , 
avec le temps et des soins, une race d 'an imaux 
d i s t i n g u é s q u i , à raison de l ' é c o n o m i e , conv ien
dra ient au plus g rand n o m b r e , et q u i ne seraient 
p o i n t sans a g r é m e n t , 

(I) Sonnini, Voyage dans la haute et la basse Égypte, 
Paris, an VI I , t . I I , p. 359, 
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Les Mulets. 

L'accouplement de l'âne vulgaire avec la ju
ment , et ce lu i du cheval avec l ' â n e s s e , donnent 
l ieu à des produi ts mixtes , mais g é n é r a l e m e n t 
i n f é c o n d s ou d'une f é c o n d i t é excessivement res

t re in te et b o r n é e . 
Le p r o d u i t de l ' â n e et de la j u m e n t est le mulet. 

L'au t re p rodu i t , celui d u cheval et de l ' â n e s s e , 
est le bardeau. 

LE MULET PROPREMENT DIT. — ASINUS 
VVLGARIS MULVS. 

Das Maulthier. 

Caractères. — Sa taille égale presque celle 
d u cheval : elle varie de l m , 4 5 à l m , 6 5 . I l se rap
proche de sa m è r e , par le vo lume d u corps, par 
la fo rme de l ' encolure , de la croupe, des han
ches, par l ' u n i f o r m i t é de sa robe et par les 
dents ; et i l a, comme l ' â n e , une t ê t e grosse et 
courte , de longues oreil les, des jambes s è c h e s , 
des cuisses m é d i o c r e s , la queue fa ib lement p o i 
lue à la racine, et des sabots é t r o i t s . 

L ' enco lure d u mule t peut ê t r e plus ou moins 
longue, plus ou moins épa i s se , mais elle est i n 
variablement pyramidale . Son p o i t r a i l est t o u 
jours souple, et la part ie i n f é r i e u r e de ses m e m 
bres ne s ' in f i l t re j amais , quel le que soit la d u r é e 
de la s tabulat ion ; ses aplombs sont aussi r é g u 
liers que ceux d u cheval . 

L a femel le , que l ' o n n o m m e mule, est plus 
e s t i m é e que le mu le t pour tous les services, aussi 
son p r i x est-il tou jours plus é l e v é . 

Dans la m a j o r i t é des cas, la couleur de l a robe 
est d o n n é e par le p è r e . 

LE BARDEAU — ASINUS VULGARIS HINNUS. 

Der Maulesel. 

Caractères. — Il est plus petit que le mulet 
p roprement d i t et n 'a po in t les formes aussi é l é 
gantes ; l ' encolure est plus mince , le dos plus 
t ranchant , la croupe plus pointue et plus a v a l é e . 
I l a la t ê t e plus longue, les oreilles plus courtes, 
les jambes plus fourn ies et la queue beaucoup 
moins nue que l ' â n e . I l henn i t comme le cheval. 

Les mulets ont été obtenus dès les temps les 
p lus anciens. E n g é n é r a l , i ls t i ennent plus de la 
m è r e que d u p è r e ; mais i ls on t p lus les m œ u r s 
de ce lu i - c i que de ce l le - là . 

L e croisement entre l ' âne et le cheval ne se 
f a i t j amais vo lon ta i rement ; i l f au t de toute n é 
cess i t é l ' i n t e rven t ion de l ' h o m m e . Les â n e s et 

les chevaux q u i v iven t en l i b e r t é , t é m o i g n e n t 
l ' u n pour l ' au t re une haine q u i va j u s q u ' à faire 
n a î t r e des combats a c h a r n é s . I l f a u t donc cer
tains ar t i f ices p o u r ob ten i r des croisements. 
L ' â n e é t a l o n s'accouple f ac i l emen t avec la j u 
m e n t , mais celle-ci ne s 'uni t pas aussi a i sémen t 
avec l u i , n i l ' é t a l o n avec l ' â n e s s e . D'ordinaire, 
on bande les yeux à la j u m e n t q u i do i t ê t r e saillie 
par l ' â n e , a f i n qu 'e l le ne puisse le v o i r ; on lui 
m o n t r e u n beau cheval, et, au dernier moment, 
on le remplace par l ' â n e . ï î f au t agir de m ê m e 
avec l ' é t a l o n . 

I l est plus fac i le de f a i r e se croiser des animaux 
q u i sont h a b i t u é s depuis longtemps l ' u n à l'au
t re , et q u i ont pe rdu quelque chose de leur aver
sion i n n é e . Les anciens Romains vei l la ient déjà 
à ce que les chevaux et les â n e s d e s t i n é s à pro
du i re des m u l e t s , v é c u s s e n t continuellement 
ensemble. Les Espagnols, les A m é r i c a i n s du Sud 
agissent encore de m ê m e . On donne les jeunes 
â n o n s , peu de j o u r s a p r è s l eu r naissance, à des 
j u m e n t s q u i a l la i tent ; dans la p lupa r t des cas, 
l ' amour mate rne l est p lus f o r t chez elle que leur 
r é p u g n a n c e i n n é e p o u r les â n e s . E n peu de temps, 
elle est t r è s - a t t a c h é e à son nour r i s son , et réci
p roquemen t ; ce lu i - c i peut m ê m e arr iver à pré
f é r e r les chevaux à ses semblables. Dans l'Amé
r i q u e d u Sud, i l est des â n e s é t a l o n s que l 'on ne 
peut parveni r à accoupler avec des ânes se s . 

L a condui te de ces â n e s é l evés par des juments 
est p a r t i c u l i è r e . Les A m é r i c a i n s du Sud aban
donnent leurs â n e s s e s dans les p â t u r a g e s ; ils 
laissent aux é t a l o n s la condui te des troupeaux, 
et i ls s'en acqui t t en t à merve i l l e . I l n'en est 
pas de m ê m e de ceux é l e v é s par les juments : 
i ls sont paresseux ; au l i e u de prendre la tête de 
la bande, i ls la suivent , se m ê l e n t aux ânesses, 
cherchent à s'en fa i re soigner . On est f o r c é de 
donner aux j u m e n t s d e s t i n é e s à la p roduc t ion des 
mule ts , des chevaux hongres p o u r les conduire. 

Dans l ' é l ève des mule ts , les bons soins donnés 
à la f emel le p le ine , cons t i tuen t la principale 
cond i t i on à r e m p l i r ; car les avortements sont 
faci les, et j amais i l n ' y en a plus que dans ces 
cas. L a j u m e n t por te le m u l e t u n peu plus long
temps que son p o u l a i n . L e m u l e t n o u v e a u - n é est 
moins f o r t sur ses jambes que le jeune cheval, 
et sa croissance est p lus lente . A v a n t quatre ans, 
on ne peut le me t t r e a u t r a v a i l ; ma i s , par contre, 
i l garde toute sa force j u s q u ' à v i n g t , t rente et 
m ê m e quarante ans. U n voyageur par le d'un 
m u l e t â g é de 52 ans, et u n au t eu r r o m a i n fait 
m e n t i o n d ' u n m u l e t d ' A t h è n e s q u i au ra i t atteint 
l ' â g e de 80 ans. 
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Les mule ts r é u n i s s e n t en eux toutes les 
q u a l i t é s des parents. I ls on t la s o b r i é t é , la pa
tience, le pas s û r et doux de l ' â n e , l a force et 
le courage d u cheval . Dans les montagnes, ce 
sont des an imaux indispensables ; i ls sont aux 
A m é r i c a i n s du Sud, ce que le chameau est aux 
Arabes. U n bon m u l e t por te une charge de 
150 k i l og rammes , et pa rcour t p r è s de 50 k i 
l o m è t r e s par j o u r . E t m ê m e a p r è s u n long 
voyage on vo i t à peine ses forces baisser, quoi 
q u ' o n ne l u i donne qu'une mince n o u r r i 
tu re , don t u n cheval ne voudra i t pas. Aussi un 
cavalier peut , en toute s û r e t é , se confier à son 
mule t dans les endroits les plus p é r i l l e u x . En 
Espagne, le m u l e t sert su r tou t comme b ê t e de 
t ra i t , et l 'on y paye une paire de bonnes mules 
aussi cher qu 'une paire de chevaux. L 'Espagnol 
est f ier de ses mules, i l les pare de toutes sortes 
d'objets b r i l l an t s , de rosettes et de harnache
ments rouges, de tapis c h a m a r r é s ; et cependant 
i l ne les t ra i te pas t ou jou r s b i e n . I l leur donne à 
boire et à manger en abondance, mais exige 
d'elles presque l ' impossible , et si une m u l e n'ac
compl i t pas i m m é d i a t e m e n t ce q u ' i l l u i demande, 
i l la roue de coups de b â t o n , de coups de pied 
et m ê m e de coups de couteau. U n voyage dans 
une malle-poste espagnole est u n v é r i t a b l e voyage 
in f e rna l . C inq paires de mules sont a t t e l é e s l 'une 
devant l 'autre ; sur la m u l e de f l èche est le pos
t i l l o n , sur le s i ège est le cocher, a r m é d 'un long 
fouet, et p r è s de l u i u n mu le t i e r , avec u n f o r t 
gourd in . Chaque m u l e t a son n o m , qu 'on l u i 
apprend d'une m a n i è r e u n peu cruel le . L ' a n i m a l 
est a t t a c h é à u n poteau, et re tenu en outre par 
u n homme v igoureux ; une d e u x i è m e personne, 
a r m é e d 'un grand fouet , roue de coups la m a l 
heureuse b ê t e en l u i c r ian t son n o m aux oreil les. 
A u bout d 'un qua r t d 'heure, on d é t a c h e le 
b a p t i s é , et on l u i donne à manger ; le lende
m a i n , seconde l e ç o n , et ce n'est g u è r e qu ' au h u i 
t i è m e ou d i x i è m e j o u r que le m u l e t est c o m 
p l è t e m e n t d o m p t é et soumis. Quand i l entend 
son n o m , i l pense a u s s i t ô t au t ra i tement q u ' i l a 
eu à subir chaque fois qu 'on le p r o n o n ç a i t ; i l 
couche les oreilles en a r r i è r e et se me t à cou r i r . 

Les noms que l ' on donne aux mule ts sont t r è s -
nombreux et var ient suivant les provinces. Ceux 
de Francès ( F r a n ç a i s ) , Ingles (Anglais) , Generala 
( g é n é r a l e ) , Coronela (colonelle) , Valerosa (coura
geuse), Platera ( a r g e n t é e ) , sont t r è s en faveur . 

Jusque dans ces derniers temps, on a c r u que 
les mulets é t a i e n t i n f é c o n d s . Cela est v r a i , mais 
pas d 'une m a n i è r e absolue. S i le m u l e t est i m 
propre à la r ep roduc t ion , la m u l e est except ion

ne l lement susceptible de p rodu i r e , lorsqu 'e l le est 
f é c o n d é e non plus par le baudet, mais par le che
val ; seulement le p r o d u i t , dans nos c o n t r é e s d u 
moins , est ra rement viable, et le p lus o rd ina i re 
men t la gestation se t e rmine d 'une m a n i è r e 
p r é m a t u r é e , par u n avortement . D é j à dans les 
temps anciens, on connaissait des exemples de 
mulets , de chevaux et d ' â n e s f é c o n d s ; mais on 
les a p a s s é s sous silence le plus souvent, car on 
les regardai t comme le r é s u l t a t d ' un s o r t i l è g e 
ou d' influences m y s t é r i e u s e s . 

Nous n'avons à c i ter en Europe que quel
ques exemples de f é c o n d i t é des mule ts . L e p r e 
m i e r cas connu se produis i t à Rome en 1527. 
E n 1762, à Valence (Espagne), une belle m u l e 
b rune f u t c r o i s é e avec u n m a g n i f i q u e anda lou 
gr is , et l ' a n n é e suivante, a p r è s une gestation 
normale , e l le m i t bas u n beau pou l a in r o u x , à 
c r i n i è r e no i re , q u i avait toutes les q u a l i t é s d ' un 
bon cheval de race, é t a i t ex t raord ina i rement v i f 
et pu t ê t r e m o n t é à deux ans et d e m i . L a m ê m e 
mule , a c c o u p l é e avec le m ê m e p è r e , m i t encore 
bas quatre autres poulains, tous aussi beaux que 
le p remie r . A Oet t ingen, en 1759, une m u l e eut 
de m ê m e d 'un cheval u n pou l a in m â l e , q u i res
semblai t t o u t à f a i t à u n cheval, sauf que ses 
oreilles avaient plus de longueur . U n autre p o u 
l a in , n é d 'un cheval et d'une m u l e , naqu i t en 
É c o s s e , mais i l f u t a u s s i t ô t t u é par les paysans 
q u i le regardaient comme u n mons t re . I l y a 
plusieurs observations r é c e n t e s q u i me t t en t hors 
de doute la f é c o n d i t é d u m u l e t . 

I n d u s t r i e m u l a s s i è r e , é l è v e . — L a p r o d u c 
t i o n d u m u l e t donne l i e u , dans quelques p r o v i n 
ces de l a France, à une indus t r ie p a r t i c u l i è r e 
t r è s - l u c r a t i v e , di te industrie mulassière : c'est 
p r inc ipa lement dans le P o i t o u qu 'el le s'exerce. 

« L ' i ndus t r i e d u Po i tou , d i t Guy de Char
n a c é (1), q u i a pour b u t la p r o d u c t i o n du m u l e t , 
est une des branches les p lus impor tan tes de l a 
fo r tune agricole de la France. 

« Quelques auteurs f o n t r emon te r à P h i l i p p e V , 
r o i d'Espagne, l ' é p o q u e de l ' i m p o r t a t i o n de la 
race chevaline m u l a s s i è r e en Po i tou et en Gas
cogne. Mais M . A y r a u l t cite des documents du 
s e i z i è m e et m ê m e d u d i x i è m e s i èc l e , q u i attes
tent à la fois son a n c i e n n e t é et sa s u p é r i o r i t é . 

« E n 1717, l ' in tendant g é n é r a l des haras, i n 
qu i e t des p r o g r è s de l ' i ndus t r i e m u l a s s i è r e , d é 
f e n d i t de « fa i re sa i l l i r par les bourriquets aucune 
cavale au-dessus de 4 pieds de l ' e x t r é m i t é de la 
c r i n i è r e j u s q u ' à la couronne, à peine d 'amende 

(1) Guy de Charnacé, les Races chevalines en France» 
Paris, 1869. -, .... >,t 
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et de confiscation des bourr iquets . » C'est d ' a i l 
leurs ainsi que l 'É t a t a t ou jou r s p r a t i q u é la l i 
b e r t é dans la p roduc t ion m u l a s s i è r e . 

« Le commerce des mules a mis le Po i tou en 
relations, non-seulement avec le m i d i de la 
France, mais encore avec l 'Espagne et l ' I t a l i e . 
C'est, en effet , une des provinces les plus f avo
r i sées de France, pour son t r a f i c en b ê t e s de 

somme. 
« L 'h i s to i re de l ' indus t r ie m u l a s s i è r e comprend 

trois branches : 1° l ' é t u d e de l ' e s p è c e chevaline 
q u i , en Po i tou , est e m p l o y é e à cette destination ; 
2° celle de l ' âne ou baudet mulassier ; 3° celle d u 
mule t , p rodu i t de l 'accouplement de ces deux 
e s p è c e s animales. 

« D ' a p r è s une statistique de 1850, le nombre des 
p o u l i n i è r e s m u l a s s i è r e s , dans le d é p a r t e m e n t des 
Deux-Sèv re s , é t a i t de 19,112. Depuis cette é p o 
que, ce nombre s'est é levé j u s q u ' à 23,000 j u 
ments env i ron . 

« E n V e n d é e , on n 'en compte pas moins de 
7,500, suivant M . A y r a u l t ; et env i ron 10,000 
dans la Vienne et 10,000 dans les Charentes. Ce 
qu i donne u n to ta l d 'environ 50,000 jumen t s 
p o u l i n i è r e s e m p l o y é e s à la p roduc t ion du mule t . 

« Tous les efforts d u cul t ivateur tendent à ce 
bu t : avoir des jumen t s q u i , a c c o u p l é e s avec 
le baudet, donneront les mei l leurs produi t s m u -
lassiers. 

« Chaque fe rme impor tan te , en Po i tou , p o s s è d e 
3 à 8 j u m e n t s m u l a s s i è r e s . On les a c h è t e à v i n g t 
ou v ing t -deux mois ; l eur t a i l l e moyenne est de 
I V 1 8 à l m , 5 2 . 

« L a poul iche , a m e n é e des marais , passe d'a
b o r d l 'h iver dans des é t a b l e s m a l a é r é e s , o ù elle 
r e ç o i t peu de n o u r r i t u r e . L e plus souvent elle 
tombe malade ; mais au p r in temps , la gourme 
d i s p a r a î t , l ' a p p é t i t revient , et l ' acc l imata t ion est 
c o n s i d é r é e comme t e r m i n é e . 

« C'est alors que les pouliches sont l i v r é e s , pres
que tou jours t rop t ô t , au baudet. D ' u n aut re c ô t é , 
elles sont mises au ver t jusqu 'au mois de novem
bre, dans les herbages fins et aromatiques des 
plaines calcaires. Malheureusement , f é c o n d é e s 
p r é m a t u r é m e n t , elles avortent pour la p lupar t , 
à l ' é p o q u e de leur r e n t r é e à l ' é t a b l e . U n tiers à 
peine d'entre elles met tent bas dans les cond i 
t ions normales. I l en r é s u l t e u n d é p é r i s s e m e n t 
des formes q u i , j o i n t au t ravai l de la den t i t i on , 
a m è n e la d é g é n é r e s c e n c e de la race. 

« Diverses raisons on t f a i t i n t rodu i re en P o i t o u 
« la j u m e n t bretonne pour y servir de p o u l i n i è r e . 
« L a j u m e n t poi tevine seule est i n t é r i e u r e m e n t 
« m u l a s s i è r e , » d i t u n vieux p r é j u g é d u pays. 

« G r â c e à sa s o b r i é t é nat ive , la j u m e n t bretonne 
rés i s t e f o r t b i en à la gourme et à l ' h y g i è n e d'ac
c l ima ta t i on . E l l e conserve sa ta i l le et p rend m ê m e 
de l ' embonpo in t . Les p rodu i t s mulassiers sont pe
t i t s , b ien p r o p o r t i o n n é s , t rapus, mais manquent 
u n peu de f i g u r e . On les vend au sevrage. 

« Les plus belles mules proviennent de la j u 
men t d u Marais , q u i a plus d ' a f f i n i t é pour le 
baudet que les autres races. Les fermes d u Ma
rais ne compten t pas plus de 5 à 600 pou l in i è re s 
m u l a s s i è r e s . On n 'y f a i t des chevaux que quand 
les juments ne peuvent pas p rodu i re de mules. 

« Si t ou t le Po i tou p r o d u i t des mule t s , le dépar
tement des D e u x - S è v r e s est le seul o ù l 'élevage 
d u baudet mulassier se p ra t ique sur une grande 
é c h e l l e . 

« C'est dans l 'arrondissement de Melle seule
men t que les f e rmie r s se l i v r e n t d 'une manière 
s p é c i a l e à la p r o d u c t i o n d u baudet mulassier. 
Dans le .reste d u Po i tou , o n les é lève presque 
exclusivement dans des haras p r i v é s . Le Poitou 
compte envi ron 160 de ces é t a b l i s s e m e n t s , dont 
94 dans le d é p a r t e m e n t des D e u x - S è v r e s . Ces 
94 haras compten t 465 baudets, 274 ânesses et 
150 chevaux é t a l o n s . 

« Chaque haras p r i v é se compose géné ra l emen t 
de 4 à 8 baudets é t a l o n s , de 1 à 2 chevaux mu
lassiers, d ' un b o u t e - e n - t r a i n et de plusieurs 
â n e s s e s . 

« Comme c'est dans ces haras que l ' on fa i t saillir 
les j u m e n t s , c ' e s t - à - d i r e que l ' o n fabr ique les 
mulets , on les d é s i g n e en P o i t o u sous le nom 
d'ateliers. 

« L 'a te l ier est u n b â t i m e n t c a r r é , sans fenê t res , 
p e r c é d 'une seule por te ; de chaque c ô t é sont les 
boxes des baudets é t a l o n s o u animaux, comme 
on les appelle dans le pays. 

« L a mon te dans les haras commence à la mi -
f é v r i e r , et se t e r m i n e à la fin de j u i l l e t . A u x mois 
d ' a o û t et de septembre, quand la mon te des j u 
ments est e n t i è r e m e n t t e r m i n é e , on l ivre les 
â n e s s e s aux baudets. 

« Les baudets ne sont j ama i s vendus dans les 
foi res . L a vente se f a i t chez l ' é l e v e u r , et l 'animal 
est t r a n s p o r t é en charre t te au d o m i c i l e de son 
nouveau p r o p r i é t a i r e . L e p r i x d ' u n baudet varie 
beaucoup, suivant les q u a l i t é s de l ' a n i m a l et les 
condi t ions d u commerce . Les baudets q u i attei
gnent le p r i x de 7 à 8,000 f rancs sont t r è s - r a r e s ; 
les ventes de 5 à 6,000 f rancs sont communes . 
U n baudet , m ê m e m é d i o c r e , vaut de 3 à 
3 ,500francs . Les â n e s s e s sont l o i n d ' avo i r la m ê m e 
valeur . P o u r 600 f rancs , on peut cho is i r une jeune 
â n e s s e q u i n 'a pas encore f a i t ses preuves . Mais 
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Fig. 211. Mulet de cacolets, chargé et conduit en main par un soldat du train des équipages militaires (Legouest). 

si elle a d o n n é des produi ts exceptionnels, on ne 
la vend à aucun p r i x . 

« L ' é l e v a g e du mule t e t l ' h y g i è n e à laquelle i l est 
soumis, sont les m ê m e s que ceux du cheval ( t ) . 
Le sevrage s ' o p è r e vers la f i n de novembre . 

« Les é l e v e u r s q u i gardent leurs mules pour les 
vendre à l ' â g e de quatre ans, les s é p a r e n t de leur 
m è r e à l ' é p o q u e d u sevrage. Pendant la p r e m i è r e 
quinzaine a p r è s le sevrage, on donne aux mulets 
u n peu de son, pour remplacer le l a i t de la m è r e , 
et on ga rn i t l eu r r â t e l i e r de f o i n pur . 

« A cette p é r i o d e , les mulets sont nou r r i s de 
f o i n , m ê l é avec beaucoup de pail le et de balles. 
Ces al iments t r è s - v o l u m i n e u x exigent u n grand 
t rava i l des organes intest inaux ; de là u n d é v e 
loppement excessif d u ventre, qu i f a i t perdre à 
la m u l e l ' ha rmon ie de ses formes. 

(1) Voy. plus haut p. 342 
BREHM. 

« A l ' â g e de quinze ou seize mois , on c h â t r e les 
mulets . 

« A u mois de septembre d e l a d e u x i è m e a n n é e , 
on commence à les dresser, soit au labourage, en 
les a t te lant à cô t é d 'une m u l e d ' â g e , soit à la 
charre t te , en les met tant dans les t rai ts entre des 
b ê t e s b i en d r e s s é e s . 

« A p r è s les derniers t ravaux agricoles d ' a o û t et 
de septembre, on commence à engraisser les 
mule ts , on les isole dans la me i l l eu re é c u r i e de 
la f e rme , que l ' on calfeutre avec soin, pour e m 
p ê c h e r l ' e n t r é e de l ' a i r f r o i d . On les n o u r r i t avec 
le me i l l eu r f o i n , et leur p i c o t i n est c o m p o s é de 
far ine d'orge et de grains d'avoine et de m a ï s 
m é l a n g é s . L 'eau qu ' i l s boivent reste pendant 
quelque temps dans l ' é c u r i e , pour ê t r e à la t e m 
p é r a t u r e de l ' a t m o s p h è r e o ù i ls v ivent . A p r è s le 
repas, i ls s 'endorment sous l ' i n f luence de la d i 
gestion et de la d e m i - o b s e n r i t é o ù ils sont p lon -

I I — 153 



g é s . Les rations leur sont d i s t r i b u é e s t rois ou 
quatre fois par j o u r . A u bou t de t rois mois de ce 
r é g i m e , les mulets ont acquis leurs formes les 
p lus parfaites. Quand on les sort , pour les con
dui re à la fo i r e au bout de ces t rois mois , de 
dociles qu ' i l s é t a i e n t quand on les faisait t r ava i l 
ler, les mulets sont devenus vifs et gais, p a i i ' e f f e t 
de ce r é g i m e f o r t i f i a n t , s u c c é d a n t à une p é r i o d e 
de pr ivat ions et de fat igues. 

« L e commerce des mule ts a l i e u su r tou t pen
dant l 'h iver , du 10 janvier au 8 m a i . Les p r i n c i 
pales foires se t iennent dans le d é p a r t e m e n t des 
D e u x - S è v r e s , à S a i n t - N é o m a y e , à C h a m p d e n i e r s , 
à N i o r t , à Celles, à Mel le et à Fontenay, dans le 
d é p a r t e m e n t de la V e n d é e . 

« Quelques mules a t te ignent le p r i x é n o r m e de 
1,314 à 1,500 f r ancs ; beaucoup sont vendues 900 
à 1,000 f r ancs . E n f i n , en prenant comme moyenne 
le p r i x de 600 francs par m u l e , on t rouve que 
le Po i tou vend annuel lement p o u r 10,800,000 
f rancs de mule t s . En effet, l ' indus t r ie m u l a s s i è r e , 
dans le P o i t o u , emploie 50,000 j u m e n t s envi
r o n , dont 38,000 sont l iv rées au baudet. 

« E n p o r t a n t à la m o i t i é le ch i f f r e des naissances 
et en re t ranchant 1/19 pour les m o r t a l i t é s et les 
accidents, on ar r ive au c h i f f r e de 18,000 mule t s 
l iv rés au commerce tous les ans. 

« Si l ' on c o n s i d è r e le peu de f ra i s qu'exige l ' é le 
vage du m u l e t qu 'on ne soigne s é r i e u s e m e n t que 
trois mois avant la vente , on ne saurait s ' é t o n n e r 
du d é v e l o p p e m e n t qu 'a pr is l ' indust r ie mulas

s i è r e . Pour en donner u n exemple , nous consta
terons que le nombre des j u m e n t s pou l in i è re s , 
dans le seul d é p a r t e m e n t des D e u x - S è v r e s , s'est 
é levé de 13,000 à 23,000, depuis l ' a n n é e 1816. » 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — L ' i n d u s t r i e mulas
s i è r e do i t son impor t ance aux services que rend 
le m u l e t , c o m m e m o y e n de t ranspor t dans les 
pays de montagnes et aussi c o m m e moyen de 
t ranspor t des b les sés ; sous ce dernier po in t de 
vue on dis t ingue les mule t s de l i t i è r e et les mu
lets de cacolets. 

Les cacolets et les l i t i è r e s sont des fauteuils et 
des couchettes en fe r d i s p o s é s de f a ç o n à pou
vo i r ê t r e a c c r o c h é s aux b â t s des mu le t s . 

Les b l e s sé s sont assis sur les cacolets {fig. 211) 
et c o u c h é s dans les l i t i è r e s (fig. 212) . 

Les mulets sont a c c o u p l é s par deux, l ' u n au-
devant de l ' au t re , au moyen d 'une c h a î n e ; le 
p r emie r m u l e t est c o n d u i t par la b r ide par un 
soldat d u t r a i n à p i ed . I l i m p o r t e que la charge 
d u m u l e t soit é g a l e des deux c ô t é s , et b ien é q u i 
l i b r é e ; d 'une par t les b l e s s é s sont beaucoup 
plus doucement t r a n s p o r t é s , de l 'autre l ' an imal 
ne r isque pas d ' ê t r e b l e s s é par le b â t et mis hors 
de service pendant u n ce r t a in temps! 

M a l a d i e s . — Le m u l e t é t a n t d ' u n t e m p é r a 
m e n t essentiellement, nerveux, r é s i s t e b ien mieux 
que t o u t autre a n i m a l aux t ravaux p é n i b l e s , à une 
a l imen ta t ion insuff isante et aux i n t e m p é r i e s . Ses 
maladies, assez rares d 'a i l l eurs , on t le m ê m e ca« 
r a c t è r e que celles d u cheval . 
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I l est cependant une maladie propre au mu le t , 
que M . E . A y r a u l t a d é s i g n é e sous le n o m d'ictère 
ou jaunisse des nouveau-nés, et qu 'on c o n n a î t plus 
g é n é r a l e m e n t sous le n o m de pisse ment de sang. 

Les s y m p t ô m e s de la maladie sont une tristesse 
m o r n e , la per te de l ' a p p é t i t , et une co lora t ion 
j aune de l a s c l é r o t i q u e et de toutes les m u 
queuses, don t le f o n d est p â l e ou rouge. A u bout 
de quelques heures, l ' u r ine se colore et se m é 
lange avec d u sang. L ' i c t è r e sévi t depuis la pre
m i è r e heure de la naissance jusqu 'au t r o i s i è m e 
ou q u a t r i è m e j o u r , jamais a p r è s . E l l e est t o u 
j o u r s mor te l l e . L'autopsie a d é m o n t r é que, chez 
tous les ind iv idus atteints, le s i ège de la maladie 
é t a i t dans le fo ie , dont le volume é t a i t double o u 
t r i p l e de ce q u ' i l do i t ê t r e normalement . On a 
c o n s t a t é l ' i c t è r e sur des f œ t u s e x p u l s é s dans un 
avortement, ce q u i prouve qu'el le p rend nais
sance pendant la vie i n t r a - u t é r i n e . M A y r a u l t 
a t t r ibue cette maladie à l ' a n o r m a l i t é d u croise
m e n t entre les races asine et chevaline. E n effet , 
l a j u m e n t q u i donne naissance à u n mule t i n 
f e c t é par l ' i c t è re , me t au m o n d é u n pou l a in t ou t 
à f a i t sain, si on la f a i t sa i l l i r ensuite par u n 
cheval ; et si plus t a r d on la soumet à u n baudet, 
i l arr ive f r é q u e m m e n t que l ' i c t è r e se p r é s e n t e de 
nouveau chez le p r o d u i t . I l y a envi ron u n 
d i x i è m e de la p roduc t i on totale d u Poi tou q u i 
en est i n f e c t é . 

LES ZÈBRES — HIPPOTIGRIS. 

Die Tigerpferdet The Zébras, 

Un auteur latin dit, qu'en 211 après Jésus-
Christ , Garacalla fit p a r a î t r e dans l ' a r è n e de 
Rome, avec des t igres, des é l é p h a n t s et des r h i 
n o c é r o s , u n cheval t i g r é q u ' i l tua de sa propre 
main . On ne peut douter que cet auteur ne d é s i 
gne une des e s p è c e s de chevaux sauvages r a y é s de 
l ' A f r i q u e , et H . S m i t h s'est ainsi t r o u v é en d r o i t 
de fa i re de ce n o m celui d u groupe des chevaux 
don t i l nous reste à t racer l ' h i s to i re . 

C a r a c t è r e s . — Les z è b r e s t i ennent le m i l i e u , 
par l eu r po r t , entre les chevaux et les â n e s . I l s 
ont le corps r a m a s s é , le cou f o r t , la t ê t e à la fois 
de l ' â n e et d u cheval , les oreilles assez longues 
et larges, la c r i n i è r e d ro i te , à poi ls moins rudes 
et moins é p a i s que ceux d u cheval , moins mous 
et moins flexibles que ceux de l ' â n e ; l eur queue 
est t ou f fue à son e x t r é m i t é ; leurs sabots sont 
ovales à l eu r par t ie a n t é r i e u r e , quadrangulaires à 
l e u r par t ie p o s t é r i e u r e . Toutes les e s p è c e s con
nues on t u n pelage en grande part ie r a y é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Tous les 
z è b r e s appar t iennent au sud de l ' A f r i q u e ; une 
seule e s p è c e d é p a s s e l ' é q u a t e u r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I ls habi tent 
les montagnes et les plaines, et chaque e s p è c e 
p a r a î t cependant avoir son domaine p ropre . Us 
on t les sens assez subti ls ; i ls sont agiles, sobres, 
courageux et sauvages, ce q u i les r end d i f f i c i l es 
à dresser; cependant, c o m m e tous les an imaux 
susceptibles de domest ica t ion, i ls sont sociables 
et f o r m e n t de grands t roupeaux, mais la d o m i 
nat ion des é t a l o n s s'y f a i t moins sent i r que chez 
les chevaux. 

On c o n n a î t t rois e s p è c e s b ien é t a b l i e s de 
z è b r e s ; on ne sait s ' i l en existe u n plus grand 
nombre . Quelques voyageurs rappor ten t à ce 
genre des é q u i d é s q u i d i f f è r e n t beaucoup de ces 
t ro is e s p è c e s . 

LE ZÈBttE COUAGGA. — HIPPOTIGRIS QUJGGJ. 

Pas Quagga, The Quagga. 

Caractères. — Le couagga (fig. 213) est l'es
p è c e dont la robe est le moins r a y é e . I l a p l u t ô t 
le p o r t d u cheval que ce lu i de l ' â n e . I l est b i en 
bâ t i ; sa t ê t e est moyenne, é l é g a n t e ; ses oreil les 
sont courtes, ses membres v igoureux . Son cou 
porte une c r i n i è r e cour te et d r e s s é e ; sa queue est 
poi lue sur tou te son é t e n d u e , p lus longue que 
celie de ses c o n g é n è r e s , mais plus cour te que 
celle du cheval. I l a le p o i l cou r t et lisse ; la t ê t e 
d ' un b r u n f o n c é ; le dos, le sacrum, les flancs d ' u n 
b r u n c la i r ; le ventre , la face in te rne des jambes et 
la queue blancs ; la t ê t e , le cou et les é p a u l e s mar
q u é s de raies d ' un gris c la i r , t i r a n t sur le r o u x ; 
celles d u f r o n t et des tempes sont s e r r é e s et l ong i 
tudinales ; celles des joues sont transversales et 
é c a r t é e s , et dessinent u n t r i ang le entre l 'œi l et la 
bouche. Sur le cou , o n compte d i x bandes 
transversales, q u i par tagent aussi la c r i n i è r e ; 
quatre bandes courent sur les é p a u l e s ; le t ronc 
en porte quelques-unes plus courtes, p lus p â l e s 
et plus é c a r t é e s l 'une de l ' au t re . T o u t le l o n g d u 
dos, j u s q u ' à la queue, s ' é t e n d une bande d ' u n 
b r u n f o n c é , m a r q u é e des deux c ô t é s d ' un l i s é r é 
gris-roux. Les oreilles sont garnies de poils blancs 
en dedans, de poils d 'un gris b l a n c h â t r e en de
hors , et on t leurs bords d ' un b r u n f o n c é . Les deux 
sexes sont semblables ; seulement la femel le est 
p lus pe t i te , et sa queue est plus cour te . L e m â l e 
adulte a 2 m è t r e s de l o n g , o u 2 m , 8 0 , y compr i s 
la queue ; sa hauteur , au garrot , est de l m , 3 0 . 
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LE ZÈBRE DAUW. - Zf/PPOT/fi i î /s 5 ^ C / / £ Z X r / . 

£e r Dauw, The Daim, ou Burchell's Zébra. 

Caractères. - Le dauw, ou zèbre de Burchell 
( / ty. 214), est i n t e r m é d i a i r e au couagga et au 
z è b r e p roprement d i t ; i l ressemble assez à ce 
dern ie r pour qu 'on l ' a i t souvent confondu avec 
l u i . I l est à peine u n peu plus pet i t que le 
couagga; sa longueur totale est de 2«° 60 sur 
l m , 3 0 I I a le corps a r r o n d i , la nuque t r è s - b o m -
bee, les jambes fortes, la c r i n i è r e d r e s s é e , haute 
de 14 cent.; l a queue poi lue presque j u s q u ' à la 
racine comme celle d u couagga et d u cheval • 
les oreilles minces, de moyenne longueur ; son 
p o i l est m o u , c o u c h é , couleur isabelle en dessus 
avec le ventre blanc. Quatorze raies noires et 
minces par tent des naseaux; sept se d i r igent 
en hau t et se confondent avec d'autres q u f o n t 
un t r a j e t descendant; les autres vont ob l ique 
m e n t sur les joues et se r é u n i s s e n t à celles de la 
m â c h o i r e i n f é r i e u r e ; une entoure l 'œ i l . Le l o n g 

d u dos est une bande no i re , b o r d é e de blanc • le 
cou por te d i x raies transversales noires , larges 
souvent d i v i s é e s ; entre elles s ' intercalent des 
raies brunes, plus é t r o i t e s . L a d e r n i è r e raie se d i -

t T d . n f i e 7 m e n t ' e t e n r e ^ t t rois o u qua-

l e n t Z P a i S S 6 U r ; C G S b a n d e s n e s e ^îon-

d ' u i s ^ r . 1 6 8 j a m b e s - ^ - t 

LE ZÈBRE PROPREMENT DIT. - HIPPOTIGRIS 
ZEBRJ 

Dos Zébra ou Bergpferd, The Zébra. 

C a r a . , è r M . _ L e z è b r e p r o p r e m e n t ^ 
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à l ' e x t r é m i t é q u i por te des cr ins longs ; sa c r i 
n i è r e est é p a i s s e , mais t r è s - c o u r t e . L a couleur 
fondamentale de sa robe est le blanc ou le jaune 
c l a i r ; d u museau jusqu ' aux sabots courent des 
bandes transversales d ' un n o i r b r i l l a n t ou d ' u n 
r o u x b r u n ; la par t ie p o s t é r i e u r e d u ventre et 
la face in terne des jambes de devant, en sont 

seules d é p o u r v u e s . Une bande long i tud ina le d ' un 
n o i r b r u n f o n c é , occupe le m i l i e u d u dos ; une 
semblable r è g n e sur le m i l i e u d u ventre. 

I l est probable que c'est cette e s p è c e que les 
E u r o p é e n s on t connue la p r e m i è r e ; on a m ê m e 
p e n s é , mais sans toutefois l ' a f f i r m e r , qu 'e l le é t a i t 
d é j à connue d u temps des Romains , et que le che
v a l t i g r é que Garacallafi t p a r a î t r e dans le c i rque , 
é t a i t u n z è b r e . Phi lostorgius, q u i éc r iva i t en 425, 
pa r l e d ' u n grand â n e sauvage, r a y é ; mais la des
c r i p t i o n q u ' i l en donne est t rop peu p r é c i s e pour 
qu 'onpuisses 'en faire une i d é e j u s t e . L e s p r e m i è r e s 

not ions exactes sur le z è b r e , nous v iennent des 
Portugais , q u i , en fondant leurs é t a b l i s s e m e n t s 
sur la c ô t e orientale d ' A f r i q u e , firent connaissance 
avec les chevaux t i g r é s , et d 'abord avec le z è b r e . 

En 1660, un ambassadeur é t h i o p i e n amena le 
p remie r v é r i t a b l e , z è b r e c o m m e p r é s e n t , au sul tan 
d u Caire. Plus t a rd , K o l b e , S p a r m a n n , Leva i l l an t , 
L i c h t e n s t e i n , B u r c h e l l d é c r i v i r e n t le z è b r e en 
l i b e r t é , et, depuis Cuvier . tous les naturalistes 
l ' o b s e r v è r e n t en capt ivi t f 

Après avoir décrit séparément les caractères 
des trois e s p è c e s de z è b r e s , j e g roupera i l ' e n 
semble de nos connaissances sur les fai ts les p lus 
impor tan t s de leur h i s to i re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les z è b r e s , si 
voisins au physique, on t des patries diverses. L e 
couagga ne se t rouve que dans les plaines d u 
sud de l ' A f r i q u e ; le d a u w habite é g a l e m e n t les 
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plaines, mais i l remonte plus au no rd , probable
m e n t jusque dans les steppes comprises entre 
l ' é q u a t e u r et le 10° ou 12° de la t i tude n o r d ; le 
z è b r e p roprement d i t v i t un iquemen t dans les 
montagnes d u sud et de l'est de l ' A f r i q u e , de
puis le Cap jusqu 'en Abyssinie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces trois an i 
m a u x f o r m e n t des t roupeaux assez n o m b r e u x . 
Les voyageurs les on t r e n c o n t r é s en bandes de 
10, 2 0 , 3 0 i n d i v i d u s ; d'anciens naturalistes par
len t m ê m e de t roupeaux de 80 à 100 t ê t e s . Cha
que t roupeau n'est j amais c o m p o s é que d ' an i 
maux d'une m ê m e e s p è c e . L e couagga e t le dauw, 
q u i hab i ten t les m ê m e s l i eux , ne se r é u n i s s e n t 
m ê m e jamais ; i ls semblent se cra indre m u t u e l l e 
ment , tandis qu ' i l s ne craignent pas les autres 
an imaux . A i n s i tous les auteurs s ' a c c o r d e n t à d i re 
qu ' on rencontre au m i l i e u des t roupeaux de 
couagga, des gazelles, des antilopes, des gnous et 
des aut ruches ; celles-ci en seraient m ê m e les 
compagnes i n s é p a r a b l e s , et les couaggas sauraient 
t i r e r avantage de la vigi lance et de la prudence de 
ces oiseaux d u d é s e r t . De pareilles associations 
ne sont d'ail leurs pas rares : on en vo i t plusieurs 
exemples p a r m i les oiseaux. Les membres les plus 
vigi lants de la compagnie en sont aussi les guides. 
Sont- i ls t ranqui l les , toute la bande ne songe 
q u ' à manger ou à se reposer; deviennent- i l s 
a t tent i fs , tous les i m i t e n t ; p rennent - i l s la f u i t e , 
tous se h â t e n t de les suivre. Jusqu ' i c i on n'a v u 
cela que de la par t du couagga; i l n'est cepen
dant pas improbable que les autres e s p è c e s ne 
suivent aussi les avertissements d o n n é s par cer
tains animaux, qu ' i l s regardent c o m m e leurs g u i 
des et leurs gardiens. D 'o rd ina i re , les jeunes et les 
v i e u x z è b r e s font part ie de la m ê m e bande ; d'autres 
fois i ls sont s é p a r é s , su r tou t au m o m e n t du r u t . 

Tous les z è b r e s sont des an imaux rapides. Ils 
passent avec la vitesse d u vent à travers la 
pla ine et la montagne . I l s sont m é f i a n t s et v i g i 
lants. A l 'approche du danger, i ls prennent la 
f u i t e , et, en quelques minutes , i ls sont à l ' ab r i de 
toute poursui te . U n bon cheval de chasse peut 
les at teindre sur u n sol u n i , mais a p r è s une longue 
poursui te . On raconte que, lo rsqu 'on est parvenu 
à entrer avec u n cheval au m i l i e u d 'un t roupeau 
de couaggas et à s é p a r e r les petits d'avec leurs 
m è r e s , c eux -c i suivent le cheval, comme aupa
ravant ils suivaient l eu r m è r e . I l semble d ' a i l 
leurs qu 'une certaine i n t i m i t é r è g n e entre les 
z è b r e s e i les s o l i p è d e s domestiques ; le couagga 
no t ammen t ne s 'enfui t pas à l 'approche des che
vaux, et p a î t avec eux. 

Sans ê t r e t r è s - d é l i c a t s pour leur n o u r r i t u r e , 

les z è b r e s ne sont cependant pas aussi i n d i f f é 
rents que l ' â n e . L e u r r i che pa t r ie l eu r f o u r n i t en 
abondance toute l ' a n n é e de q u o i v i v r e ; u n en
d r o i t est-il é p u i s é , i ls le qu i t t en t et se rendent 
dans u n au t r e . 

C'est ainsi que le d a u w en t reprend des voyages 
p é r i o d i q u e s , lorsque l a s é c h e r e s s e a f a n é toutes 
les herbes dans le d é s e r t o ù i l habi te . On l 'a sou
vent v u , r é u n i à diverses e s p è c e s d 'anti lopes, ar
r ive r dans les endro i t s c u l t i v é s et d é v a s t e r les 
planta t ions . A l ' e n t r é e de la saison des pluies', i l 
qu i t t e ces parages, o ù i l est e x p o s é à m i l l e per
s é c u t i o n s , et r e tourne au d é s e r t . 

L a voix des z è b r e s rappel le u n peu le hennis
sement d u cheval et aussi le b r a i m e n t de l ' âne ; 
elle d i f f è r e cependant de l ' u n et de l 'autre . D'a
p r è s G. Cuvier (1), le couagga f e r a i t entendre, une 
v ing ta ine de fo is de sui te , son c r i oa, oa, que d'au
tres naturalistes e x p r i m e n t par qoua, qoua, 
ou couaha. 

« On a c o m p a r é ce c r i , d i t - i l , à l 'aboiement 
des ch iens ; c'est p l u t ô t à l eu r h u r l e m e n t qu'i l 
f a l l a i t d i r e . I l est probable que le n o m de couagga, 
o u p l u t ô t de koua-koua, d o n n é à ce q u a d r u p è d e 
par les Hot tentots , n'est qu 'une i m i t a t i o n de son 
c r i . » 

I l n'est n u l l e pa r t f a i t m e n t i o n d u c r i du 
dauw ; p o u r m o i , j e n 'a i p u v o i r cet an imal que 
peu de temps , et j e n ' a i p u f a i r e d'observations 
personnelles. 

Les z è b r e s sont b i e n d o u é s sous le rapport des 
sens. L e m o i n d r e b r u i t f r appe leurs orei l les ; très-
r a rement leur œ i l se laisse t r o m p e r . I l s ont tous 
à peu p r è s la m ê m e i n t e l l i g e n c e ; tous ont un 
besoin immense de l i b e r t é et une certaine sau
vager ie ; i ls sont courageux et r u s é s . I l s se défen
dent v a i l l a m m e n t à coups de p i e d et à coups de 
dent contre les carnassiers. Les h y è n e s n'osent 
les aborder ; le l i o n est p e u t - ê t r e le seul qui 
r é u s s i s s e parfois à é g o r g e r u n z è b r e ; le l éopard 
ne se hasarde à at taquer que les plus f a ib l e s ; les 
autres l u i f o n t l â c h e r prise en se rou l an t sur le sol, 
et le me t ten t en f u i t e à coups de p i ed et de dents. 

Chasse. — L ' h o m m e est le p r i n c i p a l ennemi 
des z è b r e s . L a d i f f i c u l t é de l e u r chasse, la beau té 
de leur pelage exc i ten t l ' E u r o p é e n . Les colons du 
Cap poursu iven t avec ardeur le couagga et le 
dauw ; les Abyssiniens, le d a u w et le z è b r e : les 
grands d u pays o rnen t le cou de leurs chevaux de 
coll iers fa i ts avec la c r i n i è r e de ces an imaux . Les 
E u r o p é e n s emplo ien t cont re eux le f u s i l , les i n 
d i g è n e s se servent d u j ave lo t ; mais le plus 

( I ) La Ménagerie du Mus. d'hht. nal. Paris i s n t i 
p. 337. ' U l* 
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souvent on les prend dans des fosses, o ù o n les 
tue fac i lement , lorsqu 'on ne les destine pas à 
la c a p t i v i t é . 

C a p t i v i t é . — On vo i t souvent au Cap des 
z è b r e s vivants ; on les y recherche pour leur 
b e a u t é et pou r leur pelage. Des couaggas, pr is 
jeunes, s 'apprivoisent t r è s - r a p i d e m e n t , et devien
nent d'excellents gardiens pour les autres so l i 
p è d e s ; ils les d é f e n d e n t dans les p â t u r a g e s et en 
é c a r t e n t au moins les h y è n e s . 

D ' a p r è s t o u t ce que l ' on a p u voi r , le couagga 
est ce lu i q u i se laisse apprivoiser le plus f ac i l e 
m e n t ; le dauw est plus sauvage ; le z è b r e propre
men t d i t a pa s sé longtemps pour indomptab le . On 
aplusieurs fois d r e s sé des c o u a g g a s à t i r e r des v o i 
tures, à por ter des fardeaux. A u Cap, on en vo i t 
souvent p a r m i les chevaux de t r a i t , et, en A n g l e 
terre , le shé r i f Parkins en avait une paire q u ' i l 
pouvai t atteler à une peti te vo i tu re . Toutes les 
tentatives n 'ont pas aussi b ien r é u s s i . Le couagga 
dont parie G. Cuvier (1) est r e s t é indomptab le . 
« Quoique r e n f e r m é t r è s - j e u n e , d i t - i l , la cap t i 
vi té n'avait presque r i e n ô t é à notre i n d i v i d u de 
son na ture l fa rouche : i l se laissait quelquefois 
approcher et m ê m e caresser; mais, pour peu 
qu 'on le g ê n â t , i l se met ta i t à ruer , et lorsqu 'on 
voula i t le fa i re passer d 'un parc dans u n autre, 
ou le faire changer de l i e u d 'une m a n i è r e que l 
conque, i l devenait f u r i e u x ; i l cherchai t à m o r 
dre, se je ta i t à genoux et saisissait avec les dents 
tou t ce q u ' i l rencont ra i t , pou r le d é c h i r e r ou le 
briser. . . Notre couagga mangeai t peu : une bot te 
de f o i n et u n peu d'avoine ou de son l u i s u f f i 
saient pour la j o u r n é e . Ses e x c r é m e n t s ressem
blaient à ceux de l ' â n e s s e . » 

Le dauw s'apprivoise sans d i f f i c u l t é j u s q u ' à 
un certain d e g r é ; les jeunes , n é s en cap t i 
v i t é , peuvent ê t r e d r e s s é s , comme l 'a m o n t r é 
A . Geoffroy Sain t -Hi la i re , et rendre divers ser
vices. 

I l en est autrement d u z è b r e . Sparmann rap
porte la p r e m i è r e tentative que fît u n r i che colon 
du Cap. I l avait d r e s s é quelques jeunes z è b r e s et 
en é t a i t t r è s - s a t i s f a i t . U n j o u r i l l u i v i n t à l ' i dée 
de les atteler à sa vo i tu re , l u i - m ê m e p r i t les 
r ê n e s , et le voi là en route . L a course du t ê t r e 
rapide ; car, a p r è s quelques instants, i l se retrouva 
dans l ' é c u r i e de ces an imaux, avec sa vo i tu re 
^ a c a s s é e . 
J Fi tzinger ment ionne un second essai. U n jeune 
z è b r e avait é t é é levé avec soin ; mais plus t a rd , 
on n é g l i g e a de s'occuper de l u i , et sa douceur 

II) La Ménagerie du Mus. d'hist. nat. Paris, 1817, t. I , 
p. 316. 

p r i m i t i v e se t r ans fo rma en m é c h a n c e t é . U n h a r d i 
cavalier vou lu t cependant essayer de le dompter . 
A peine éta i t - i l en selle, que l ' a n i m a l rua v i o l e m 
men t et t omba avec son cavalier; puis , se relevant 
subitement , i l sauta d u haut d'une r ive e s c a r p é e 
dans l 'eau et y renversa son dompteur ; c e l u i - c i 
se cramponna aux brides, et le z è b r e , en rega
gnant le b o r d , le t i r a hors de l 'eau ; mais là i l 
r e ç u t de la par t de l ' an ima l , un t é m o i g n a g e q u ' i l 
n 'oubl ia sans doute p l u s : le z è b r e , se r e tournan t , 
l u i enleva une orei l le d 'un coup de dents. 

De telles tentatives é t a i e n t b ien faites pour 
rebuter les colons d u Cap, aussi on t - i l s d é 
c l a ré le z è b r e indomptab le . Tous les bons ob
servateurs, cependant, ne doutent pas qu ' on ne 
puisse ar r iver à soumettre cet a n i m a l . L ' A n 
glais B a r r o w cro i t qu ' on r é u s s i r a i t cer ta ine
ment , si l ' on usait de plus de patience que 
n 'en ont les paysans hollandais d u Cap, et si 
l ' on voula i t c o n s i d é r e r q u ' u n a n i m a l d 'un n a t u 
re l f ier et courageux demande à ê t r e au t rement 
t r a i t é q u ' u n an ima l peureux ; que les coups et les 
mauvais t ra i tements l ' a m è n e n t à une r é s i s t a n c e 
o p i n i â t r e , e t n o n à u n e c o m p l è t e soumission. Cela 
ne veut pas d i re que le domptage soit faci le ; mais 
i l est possible. Les z è b r e s on t d o n n é plus de m a l 
au c é l è b r e dompteur de chevaux Rarey que les 
chevaux les plus sauvages ; cependant ses peines 
f u r e n t c o u r o n n é e s de s u c c è s . 

Cuvier parle d'une z è b r e femel le d u Ja rd in des 
Plantes, q u i é t a i t assez douce et assez d r e s s é e 
pour qu ' on p û t la monte r . Les grands é t a b l i s s e 
ments d 'accl imata t ion nous donnent des moyens 
que n'avaient pas nos devanciers. Les z è b r e s é l e 
vés dans les j a rd ins zoologiques i r o n t sans doute 
tou jours en augmentan t ; et ce que l ' on n'avait 
p u obteni r de ces an imaux depuis peu p r ivés de 
leur l i b e r t é , on l 'obt iendra probablement de ceux 
q u i naissent en c a p t i v i t é , d é j à a p p r i v o i s é s à d e m i . 

D ' a p r è s toutes les observations, les z è b r e s 
supportent par fa i tement la c a p t i v i t é en Europe . 
Quand ils on t un bon four rage , ils p r o s p è r e n t , 
et quand i ls sont b ien t r a i t é s , i ls peuvent m ê m e 
se r ep rodu i re . W e i n l a n d (1) a d o n n é la liste des 
animaux q u i se sont m u l t i p l i é s en c a p t i v i t é . J 'y 
vois que depuis 1813, le dauw s'est r e p r o d u i t six 
fo is , le z è b r e au moins deux fois ; j ' y vois, de plus , 
que leurs croisements sont f é c o n d s avec les a u 
tres s o l i p è d e s . B u f f o n donna i t d é j à ce r é s u l t a t 
comme probable , mais ses essais f u r e n t sans 
s u c c è s . L o r d Clive les r é p é t a et f u t plus heureux : 
i l croisa une femel le de z è b r e avec u n â n e é t a l o n 

(1) Weinland, Der zoologische Garten. 
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z é b r é . Plus t a rd , à Paris, on ob t in t d 'un â n e 
d'Espagne et d'une femel le de z è b r e , u n mu le t , 
q u i malheureusement ressemblait plus à son 
p è r e q u ' à sa m è r e et q u i se mont ra t r è s - s a u v a g e . 
E n I ta l i e , on croisa en 1801 le z è b r e et l ' âne ; à 
S c h œ n b r u n n , on le fît deux fois dans les qua
rante d e r n i è r e s a n n é e s ; mais les m é t i s q u i en 
p rov inren t ,ne v é c u r e n t pas longtemps. Plus t a rd , 
on a é t e n d u ces croisements, et l ' on a obtenu des 
m é t i s de : z è b r e et â n e s s e , â n e et z è b r e , h é m i o n e 
et z è b r e femel le , h é m i o n e et couagga, de m é t i s 
avec l ' â n e s s e , m é t i s de z è b r e et d ' â n e s s e avec 
poney, m é t i s d ' â n e et de z è b r e avec poney. On 
vo i t donc des hybrides capables de se reprodui re . 
Les m é t i s ressemblaient g é n é r a l e m e n t au p è r e ; 
quelques-uns cependant é t a i e n t z é b r é s . 

U n é t a l o n de dauw ou de couagga ( l ' e spèce est 
i n d é t e r m i n é e ) sa i l l i t en Angle te r re une j u m e n t 
arabe d 'un b r u n c h â t a i n : elle m i t bas une m é t i s s e 
femel le , b rune , ressemblant plus à sa m è r e q u ' à 
son p è r e , ayant une queue tou f fue , i n t e r m é d i a i r e 
à celle du cheval et à celle d u couagga ; elle avait 

aussi quelques bandes transversales au cou , au 
garrot et sur les jambes . Cette m é t i s s e f u t saillie 
par u n é t a l o n arabe ; son pou la in avait encore la 
c r i n i è r e d r e s s é e et quelques raies de son grand-
p è r e . Plus t a rd , on fit sa i l l i r t ro is fois la j u m e n t 
arabe par u n é t a l o n n o i r , et tous les poulains 
f u r e n t plus ou moins r a y é s . L a p r e m i è r e f é c o n 
dat ion par u n an ima l é t r a n g e r , faisait encore 
sentir son in f luence . 

De ces essais, malheureusement t r o p peu 
m u l t i p l i é s encore, i l r é s u l t e incontestablement 
que tous les s o l i p è d e s peuvent s 'accoupler, et pro
du i re entre eux des petits f é c o n d s . Ce f a i t est un 
grand gain p o u r la science ; i l renverse la t h é o r i e 
de l ' u n i t é de g é n é r a t i o n , q u i a c a u s é t an t de d é 
bats entre naturalistes et or thodoxes. Cet apho
r i sme, « les a n i m a u x d 'une m ê m e e s p è c e peu
vent seuls p rodu i r e entre eux des pet i ts f é c o n d s , » 
n'est plus absolument v r a i . L e natural is te ne 
doi t plus se contenter d 'une o p i n i o n d é m e n t i e 
par les f a i t s . 

L E S R U M I N A N T S 

Die Wiederkâuer. 

C a r a c t è r e s . — J'ai d é j à (1) d é c r i t le p r i n 
cipal c a r a c t è r e des ruminan t s , ce lu i que f o u r n i t 
la con fo rma t ion de leur estomac : j e n 'aurai 
donc i c i q u ' à esquisser rap idement leurs autres 
a t t r ibuts d is t inc t i fs . 

Les ruminan ts sont des m a m m i f è r e s de ta i l l e 
t r è s - v a r i é e . Us on t ou n ' o n t pas de cornes ; ils 
sont lourds ou gracieux, beaux o u laids ; en u n 
m o t , on t rouve dans cet ordre les formes les 
plus diverses. 

On peut cependant leur r e c o n n a î t r e les c a r a c t è 
res g é n é r a u x suivants: Le cou est l ong et m o b i l e , 
le f r o n t large, por tan t plus o rd ina i rement des 
cornes ou des bois ; les yeux sont grands, v i fs , 
parfois t r è s - b e a u x ; les oreilles droites, bien p r o 
p o r t i o n n é e s ; les l èv res t r è s - m o b i l e s , souvent 
nues, presque tou jou r s d é p o u r v u e s de mous
taches ; la queue tombe ra rement j u squ ' au ta
l o n ; elle est g é n é r a l e m e n t t r è s - c o u r t e ; le m é t a 
carpe et le m é t a t a r s e sont t r è s - a l l o n g é s ; les pieds 
fourchus , m u n i s chez beaucoup d'ongles r u d i -
menta i res ; le p o i l est m o u , cour t , s e r r é , souvent 
a l l o n g é au cou , au m e n l o n , aux genoux, au dos, 

(1) Yoy. Introduction, tome I, p. 11. 

au bout de la queue ; fin, c r é p u et la ineux chez 
plusieurs e s p è c e s , et de cou leur t r è s - v a r i a b l e . 

L a s t ructure des dents et celle d u squelette sont 
en ha rmonie par fa i te . On compte de six à hu i t 
incisives à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e ; l a m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e en est d é p o u r v u e o u en o f f r e deux 
seulement. Les canines sont nul les , ou , lo rsqu ' i l 
en existe, i l n 'y en a qu 'une à chaque m â c h o i r e ; 
l ' on compte aussi de t ro is à six molaires à la 
m â c h o i r e s u p é r i e u r e , de quatre à six à l a m â 
choire i n f é r i e u r e . Les incisives sont larges, t ran
chantes, en f o r m e de pel le , celles de la m â 
choi re s u p é r i e u r e ressemblant à des canines. Les 
canines sont coniques, et f o n t sai l l ie hors de la 
bouche chez quelques e s p è c e s seulement . Les 
molai res sont f o r m é e s de deux paires de p i l i e r s , 
en f o r m e de croissant, po r t an t sur l eu r surface 
des replis d ' é m a i l . L e c r â n e est a l l o n g é , a m i n c i 
vers le bou t d u museau, les orbi tes sont s é p a r é e s 
de la fosse temporale par u n f r o n t osseux, f o r m é 
par l'os j u g a l et le f r o n t a l . L a c a p a c i t é de la 
b o î t e c r â n i e n n e est f a ib l e . Les v e r t è b r e s ce rv i 
cales sont t r è s - l o n g u e s , é t r o i t e s et mobi les . I l y a 
de 12 à 15 v e r t è b r e s dorsales, de 4 à 7 lombai res , 
de 3 à 6 s a c r é e s , de 6 à 20 caudales. Les c ô t e s 
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sont de largeur moyenne ; l 'omoplate est d u dou
ble plus haute que large ; l ' h u m é r u s est cou r t et 
épa i s ; le carpe est mince et l o n g . Les os d u m é 
tatarse et du m é t a c a r p e sont t r è s - a l l o n g é s ; ils 

sont o r ig ine l l ement f o r m é s de deux p i è c e s . Chez 
tous les ruminan t s , i l n 'y a que le t r o i s i è m e 
et le q u a t r i è m e do ig t q u i soient t r è s - d é v e -
l o p p é s . Les muscles des l èvres sont amples et 
é p a i s , la cav i té buccale est garnie de papilles 

nombreuses ; les glandes salivaires sont t r è s -
grandes. 

L'estomac {fig. 215) est, comme nous l'avons 
d é j à d i t , f o r m é de quatre compar t iments ouquat re 
poches : la panse, le bonnet, le f e u i l l e t , la cai l 
lette. L a panse c o m m u n i q u e largement avec le 
bonnet ; i l en est de m ê m e p o u r le f e u i l l e t et la 
cail let te (fig. 216). L ' œ s o p h a g e se t e rmine dans 
le f e u i l l e t et passe au-dessus du bonnet et de la 
panse, dans lesquels i l s'ouvre par une sorte de 
fente longi tudina le ou g o u t t i è r e œ s o p h a g i e n n e 
(fig. 217), o rd ina i rement f e r m é e . Quand les a l i 
ments i n g u r g i t é s sont grossiers et m a l d iv i sé s , i ls 
d i la tent l ' œ s o p h a g e , é c a r t e n t les bords de la fente 
et p é n è t r e n t dans le bonnet et dans la panse 

(*) a, œsophage; b, point où se trouve la gouttière œsophagienne; 
c, panse; d, bonnet; e, feuillet; /', caillette; gh, pylore. 

BREHM. 

(fig. 218). Dans l'acte de la r u m i n a t i o n , i l est 
t r è s - p r o b a b l e que la panse et le bonnet se c o n 
tractent et chassent une part ie des a l iments dans 
l ' œ s o p h a g e ; puis les bords de la fente se rappro-

l'estomac cks ruminants. 

avoir é t é b r o y é s , i n sa l i vé s , r é d u i t s en b o u i l l i e , les 
a l iments redescendent et coulent dans le f e u i l l e t , 
sans p é n é t r e r cette fois à travers la fente , d o n t 
i ls ne peuvent é c a r t e r les bords . 

Le cerveau est r e l a t i vemen t pe t i t . 
L a p lupa r t des ruminan t s sont a r m é s de bois 

ou de cornes, q u i servent u t i l emen t à d i f f é 
rencier les genres. Les cornes sont des masses de 
substance c o r n é e , p o r t é e s par une apophyse d u 
f r o n t a l ; elles const i tuent une s imple enveloppe, 

(*) A, extrémité inférieure de l'œsophage ; B, orifice cardiaque ; C, 
orifice supérieur du feuillet, d'après G. Colin, Traité de physiologie 
comparé! des animaux domestiques. 2e édition. Paris, 1870. 

1 1 — 1 5 4 
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q u i ne tombe jamais , e t q u i c r o î t c o n t i n u e l l e m e n t . 
Les bois sont des appendices p o r t é s par une sai l
l ie du f r o n t a l ; i ls sont f o r m é s d'une masse cor
n é e , et ils se r ami f i en t avec l ' â g e ; mais i ls t o m 
bent chaque a n n é e et sont r e m p l a c é s au bou t de 
quelques mois par de nouveaux bois. E n g é n é 
ra l , le m â l e seul en porte ; les cornes, par c o n 
tre, se t rouvent chez les deux sexes. 

Les sabots varient beaucoup ; i ls sont longs et 
m i n c e s , l a r g e s , à bords tranchants ou arrondis , etc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les r u m i 
nants hab i t en t toutes les parties d u monde , 
l 'Aus t r a l i e e x c e p t é e . On ne peut leur r e c o n n a î t r e 
une aire de dispersion r é g u l i è r e . Les b œ u f s et 
les cerfs sont les plus r é p a n d u s , les girafes on t 
l 'habi ta t le plus l i m i t é . Celles-ci, le chameau et 
les antilopes, sont des an imaux sur tout afr icains ; 
les cerfs se re t rouvent dans les autres parties d u 
m o n d e ; les c h è v r e s , les moutons et les b œ u f s 
manquent dans l ' A m é r i q u e du Sud ; le chevro-
ta in n'existe qu 'en A f r i q u e et dans les î les au 
sud de l 'As ie . 

Les ruminan t s ont apparu à la surface de la 
terre à l ' é p o q u e te r t ia i re , et à peu p r è s avec les 
formes que nous voyons aux e s p è c e s actuelle
ment vivantes ; mais ils é t a i e n t b ien moins r é 
pandus que de nos j o u r s . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tous les 
ruminan t s sont des an imaux cra in t i f s , paisibles , 
bien fai ts de corps ; leur inte l l igence est cepen
dant b o r n é e . Tous sont sociables, beaucoup vivent 
en t roupeaux nombreux . Les uns habi tent les 
montagnes, les autres la pla ine ; aucune e s p è c e 
n'est aquat ique; mais i l en est q u i p r é f è r e n t les 
l i eux m a r é c a g e u x aux terrains secs. 

I ls on t un r é g i m e exclus ivement v é g é t a l . Les 
uns se nourrissent d'herbes, de feui l les ; les au
tres, de grains o u de l ichens . 

L a femel le ne met g é n é r a l e m e n t bas q u ' u n 
seul pet i t , r a rement deux, except ionnel lement 
t ro i s . 

Usages e t p r o d u i t s . — Quoique les e spèces 
sauvages occasionnent des d é g â t s dans les con
t r é e s o ù l a cu l t u r e d u sol est a v a n c é e , on peut 
cependant d i r e , qu 'en somme, les r uminan t s sont 
plus ut i les que nuisibles . De tous, on em
ploie la v iande, la peau, la corne et les poils : ce 
sont les ruminan t s q u i nous fournissent la ma
jeure par t ie de nos v ê t e m e n t s . 

E n d o m e s t i c i t é i ls f o n t preuve de peu de p ru 
dence; mais i ls sont o b é i s s a n t s , patients et sobres ; 
et ces q u a l i t é s en f o n t p o u r l ' h o m m e des servi
teurs p r é c i e u x . T ro i s seules f ami l l e s , celles des 
chevrotains, des girafes et des ant i lopes, ne four
nissent aucun a n i m a l domest ique ; dans toutes 
les autres fami l l e s , i l en est don t l ' h o m m e a fai t 
ses auxi l ia i res et ses esclaves. 

Toutes les e s p è c e s sauvages sont u n gibier, 
souvent roya l . 

Fitzinger partage les ruminants en huit fa
mi l les : les cornéliens, les chevrotains, les cerfs, les 
girafes, les antilopes, les chèvres, les moutons et 
les bœufs. D'autres natural is tes, selon que la tê te 
est nue ou o r n é e , qu 'e l le por te des cornes ou 
des bois, n ' en admet ten t que t ro is ; d'autres en 
é t a b l i s s e n t quatre : les cornéliens, les girafes, les 
ruminants à bois et les ruminants à cornes. La 
classif ication de F i tz inger me paraissant la plus 
ra t ionnel le , c'est celle que j e su ivra i . 

L E S C A M É L I D É S — TYLOPODA. 

Lie Schwidensohler. 

C a r a c t è r e s . — L e s c a m é l i d é s ont la plante des 
pieds calleuse ; ils n 'on t po in t de cornes n i d 'on
gles rudimenta i res , et leur l èv re s u p é r i e u r e est 
fendue. Par la den t i t ion i ls d i f f è r e n t de tous les 
autres ruminan t s : ils ont deux, et, dans leur 
jeunesse, quatre ou six incisives et des canines à 
la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , tandis que la m â c h o i r e 
i n f é r i e u r e n'a que six incisives. 

Leurs sabots sont petits et ressemblent p l u t ô t 
à des ongles. 

Leu r estomac p a r a î t a t r o p h i é , et ne renferme 
que t rois parties ; le f e u i l l e t est si pe t i t , q u ' i l se 
confond presque avec la panse. 

Les c a m é l i d é s sont de grands an imaux à cou 
l o n g , à t ê t e a l l o n g é e , à flancs r e n t r é s , à po i l 
l ong , c r é p u , presque la ineux . Les v e r t è b r e s cer
vicales sont t r è s - l o n g u e s , et presque d é p o u r v u e s 
d'apophyses é p i n e u s e s ; les c ô t e s sont larges, les 
os des membres t r è s - v i g o u r e u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c a m é l i 
d é s habi tent exclusivement l ' A f r i q u e d u Nord , 
l 'Asie centrale, et la par t ie occidentale de l ' A m é 
r ique d u Sud . Les e s p è c e s de l ' anc ien monde 
sont c o m p l è t e m e n t r é d u i t e s à la d o m e s t i c i t é ; 
celles d u nouveau con t inen t ne sont devenues 
qu 'en par t ie domestiques. Les p r e m i è r e s se p l a i -
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sent dans les plaines chaudes et s è c h e s ; les autres 
habi tent les montagnes, j u s q u ' à 3,000 m è t r e s 
au-dessus d u niveau de la mer . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les C a m é 
l idés se nourr issent d'herbes, de feuil les d'arbres, 
de branches, de chardons et d'autres plantes 
é p i n e u s e s . I ls sont t r è s - s o b r e s , supportent long
temps la f a i m et la soif. I l s marchen t à l 'amble, 
c ' e s t - à - d i r e en a v a n ç a n t presque s i m u l t a n é m e n t 
les deux jambes d 'un m ê m e c ô t é ; aussi leur 
course, quoique t r è s - r a p i d e , n 'a r i en de gracieux; 
en courant, ils paraissent maladroi ts et vac i l 
lants. Tous sont sociables, et vivent m ê m e par 
t roupeaux nombreux . 

L e u r in te l l igence est assez b o r n é e . C'est à t o r t 
qu 'on les d i t bons, doux et patients ; i ls sont 
au contra i re m é c h a n t s , quoiqu ' i l s se soumet
tent avec une certaine r é s i g n a t i o n à l ' homme et 
qu ' i l s reconnaissent son empire . 

L a femel le ne me t bas qu 'un pe t i t , qu 'e l le soi
gne avec tendresse. 

Cette f ami l l e r enfe rme deux genres seulement: 
les chameaux et les lamas. 

LES CHAMEAUX. — CAME LUS. 

Die Kamele, The Camels. 

Caractères.— Les chameaux se distinguent 
des lamas par leur grande t a i l l e , par la p r é s e n c e 
d 'une o u de deux bosses sur le dos, et par une 
mola i r e de plus à chaque m â c h o i r e . I ls sont 
l a ids ; leur t ê t e sur tout est affreuse. Leurs poils 
sont la ineux et i n é g a u x ; i ls ont des ca l los i tés à 
la p o i t r i n e , aux coudes, aux genoux et aux che
vil les . 

On c o n n a î t deux e s p è c e s de chameaux, l 'une 
af r ica ine , le dromadai re ; l 'autre asiatique, le 
chameau à deux bosses ou de la Bact r iane . 

LE CHAMEAU DROMADAIRE — CAMELVS 
DROMEDAIIIUS. 

Das Dromedar, The Camel. 

Mes longs voyages m'ont fait faire connais
sance avec le dromadai re , et j ' e n parle i c i à bon 
escient. Je sais d'avance que j e ne satisferai pas 
tous mes lec teurs ; j ' a i d é j à une fois d é c r i t le 
fameux navire du désert, et j ' a i é t é rudemen t at
t a q u é , car j 'avais h e u r t é les i d é e s que plusieurs 
s ' é t a i e n t faites de cet a n i m a l . Mais , m a l g r é les re 
proches q u i m ' o n t é t é a d r e s s é s à l 'occasion d u 
chameau, j e demeure dans m o n ancienne o p i 
n i o n . Sans n u l doute , le chameau est l ' an ima l 

le plus u t i l e q u ' i l y a i t en A f r i q u e , mais c'est 
aussi la c r é a t u r e la plus ennuyeuse, la plus s tu -
pide, la plus d é s a g r é a b l e que l ' on puisse i m a g i 
ner . Toute sa c é l é b r i t é , i l ne la do i t q u ' à ses f a 
c u l t é s physiques; pas u n Arabe n'a v a n t é son 
intel l igence, et cependant des mi l l i e r s d ' A f r i c a i n s 
ne pour ra ien t vivre sans l u i . Je vais chercher à 
donner i c i la preuve de ce que j 'avance. 

C a r a c t è r e s . — Le dromadai re ou chameau à 
une bosse, le djemmel des Arabes, est u n r u m i n a n t 
de for te ta i l le , i l a de l m , 5 0 à 2 m , 2 0 de hau t ; de 
2 m , 2 0 à 3 m è t r e s de long , depuis le museau j u s 
qu 'au bout de la queue ; i l p è s e de 3 à 4 q u i n 
t aux . Quo iqu ' i l fournisse moins de races que le 
cheval, le dromadaire ne p r é s e n t e pas moins 
de grandes v a r i é t é s . E n g é n é r a l , les chameaux 
des steppes et d u d é s e r t sont grands, é l a n c é s , 
hauts sur jambes ; ceux des c o n t r é e s c u l t i v é e s , 
no t ammen t d u nord de l ' A f r i q u e , sont lou rds et 
pesants. En t re u n bischarin, c ' e s t - à - d i r e u n cha
meau é levé par les nomades Bischarins et le 
chameau de somme d ' É g y p t e , i l y a autant de 
d i f f é r e n c e qu 'entre u n coursier arabe et u n che
val de char ro i . L e p remie r est l ' a n i m a l de selle 
le plus p r é c i e u x , le second la b ê t e de somme la 
plus fo r te . 

L ' A r a b e r e c o n n a î t b ien v ing t races d i f f é r e n t e s 
de chameaux; c'est une science c o m m e la 
science des chevaux ; on parle de chameaux no
bles et ignobles. Not re planche X X V I I r e p r é s e n t e 
le chameau de somme, q u i est à peu p r è s sur le 
m ê m e rang que le cheval de paysan. 

Le corps d u chameau (fig. 219) est t r a p u ; ses 
flancs sont r e n t r é s ; au m i l i e u du dos se t rouve 
une é m i n e n c e f o r m é e par d u t issu adipeux. Les 
jambes sont longues, mais lourdes ; les cuisses 
re la t ivement faibles , et les pieds larges et ca l 
leux. L e cou est t r è s - l o n g ; l ' an ima l ne le por te 
pas d r o i t , mais hor i zon ta l et u n peu r e c o u r b é ; i l 
se t e rmine par une t ê t e pet i te et la ide . L a queue 
ressemble à une queue de vache. T o u t l ' a n i m a l 
a l ' a i r d ' un mons t r e . 

C o n s i d é r o n s chaque par t ie de p lus p r è s . La 
t ê t e , d é p o u r v u e de cornes, est assez courte , le 
museau est a l l o n g é et r e n f l é , le f r o n t sai l lant , 
a r rond i et b o m b é ; les yeux sont grands et 
d'une expression b ê t e à plais i r ; le f r o n t est 
plane. Les oreil les sont t r è s - p e t i t e s , mobi les , i n 
s é r é e s sur le d e r r i è r e de la t ê t e . L a l èv re su
p é r i e u r e recouvre l ' i n f é r i e u r e , q u i est é g a l e m e n t 
pendante; on d i ra i t que la masse muscula i re 
de ces parties est t r op l o u r d e . Quand on re
garde u n chameau de face, la bouche est pres
que tou jour s ouverte, et les naseaux sont t i r é s 



sur les c ô t é s . Lorsque l ' an ima l se meu t rapide
ment , les lèvres monten t et descendent c o n t i 
nuel lement . A l 'occ iput se t rouven t deux glan
des, d 'environ S cent, de long, 8 cent, de large, 
don t les conduits e x c r é t e u r s s 'ouvrent à la surface 
de la peau, et y versent, à l ' é p o q u e du r u t , u n 
l i qu ide noi r , d 'une odeur repoussante. 

L e cou est l o n g , c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , é p a i s 
dans son m i l i e u plus q u ' à ses attaches. L e corps 
est v e n t r u , a r r o n d i . L a l igne m é d i o - d o r s a l e est 
courbe, ascendante depuis le cou ju squ ' au gar
r o t , o ù elle s 'é lève brusquement j u squ ' au som
met de la bosse, et en redescend peu à peu en 
a r r i è r e . L a bosse est ver t icale , elle varie c o n s i d é 
rablement en dimensions suivant les saisons. 
E l l e est d 'autant plus grande que le chameau est 
mieux n o u r r i , et d i m i n u e à mesure que son 
r é g i m e devient insuff i sant . Chez les an imaux q u i 
ont une bonne et ample n o u r r i t u r e , elle a la 
f o r m e d'une pyramide , et recouvre au moins le 
qua r t d u dos; chez les an imaux amaigr is , elle 
d i s p a r a î t c o m p l è t e m e n t . E l le c r o î t pendant la 
saison des pluies, é p o q u e o ù les fourrages sont 

(*) D'après Chauveau, Traité d'anatomie comparée des animaux 
domestiques. 2» édition. Paris, 1870. 

abondants, et ar r ive à peser j u s q u ' à 15 k i l o 
grammes ; pendant les mois de s é c h e r e s s e et de 
f amine , elle s'efface presque e n t i è r e m e n t , et ne 
p è s e plus que 2 ou 3 k i l og rammes . 

Les jambes sont m a l p l a c é e s ; celles de der
r i è r e sortent presque c o m p l è t e m e n t du corps de 
l ' an ima l , et le rendent encore p lus l a i d . Les 
doigts assez longs et larges sont presque e n t i è r e 
men t compr i s sous la peau ; l eu r s é p a r a t i o n est 
i n d i q u é e sur la face dorsale par u n s i l lon pro
f o n d ; sur la face p lan ta i re , le p i ed est a r rond i 
comme u n coussin, et p r é s e n t e u n s i l l on d'avant 
en a r r i è r e . L a piste que laisse u n chameau est 
faci le à r e c o n n a î t r e : elle consiste en une e m 
preinte a r rond ie , a l l o n g é e , avec deux é t r a n g l e 
ments et, en avant, deux pro longements f o r m é s 
par les doigts . L a queue, q u i est t o u f f u e , arr ive 
ju squ ' au t a lon . 

Les poils sont mous, l a ineux , et t r è s - a l l o n 
gés au sommet de la t ê t e , à la n u q u e , à la 
gorge, aux é p a u l e s et sur la bosse. Des c a l l o s i t é s 
se t rouven t à la p o i t r i n e , aux coudes, aux carpes, 
aux genoux et aux chevil les ; elles augmenten t 
avec l ' âge en d u r e t é et en é t e n d u e . L a ca l lo s i t é 
pectorale f a i t sail l ie comme une bosse, et f o r m e 
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Fig. 220. Tète de dromadaire (*). 

un coussin sur lequel repose le corps, quand 
l ' an imal est c o u c h é . 

Les organes internes p r é s e n t e n t des p a r t i c u 
la r i t é s non moins remarquables. I l y a p r i m i t i 
vement quatre incisives à la m â c h o i r e s u p é 
r i eure , six à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . Les deux 
incisives m é d i a n e s s u p é r i e u r e s t omben t de bonne 
heure et ne sont pas r e m p l a c é e s (fig. 220) ; aussi 
les an imaux adultes n 'ont - i l s que deux incisives 
s u p é r i e u r e s , a p r è s la p r e m i è r e d e n t i t i o n ; elles 
sont grandes, pointues, coniques, r e c o u r b é e s en 
f o r m e de canines; à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e pous
sent des incisives semblables à celles d u cheval. 
Chaque m â c h o i r e renferme des canines ; à la 
m â c h o i r e s u p é r i e u r e , ces dents rappel lent m ê m e , 
p a r l e u r fo rme et leur grandeur, les canines d 'un 
carnassier. Les molaires p r é s e n t e n t aussi diver
ses p a r t i c u l a r i t é s . 

Chez le chameau, l 'apparei l de la r u m i n a t i o n 
(fig. 221) p r é s e n t e une p a r t i c u l a r i t é : c'est la 
p r é s e n c e , dans la panse, de deux groupes de c e l 
lules dans lesquelles Teau se t i en t en r é s e r v e ; 
ces cellules é t a n t plus é t r o i t e s à leur e n t r é e q u ' à 
leur f o n d , permet tent aux al iments de se ma in 
ten i r au-dessus et aux boissons d ' y ^ p é n é t r e r avec 
f a c i l i t é . L ' é p i t h é l i u m q u i tapisse ces cellules 
s'oppose à l ' absorp t ion des l iquides qu'elles con-

(*) I, occipital ; 2, pariétal; 2', crêtes pariétales ; 3, écaille tem
porale ; 4, frontal; 4' trou sourcilier; S, zygomatique; 6, naseaux; 
r, maxillaire supérieur; 7', trou sous-orbitaire ; 8, petit sus-maxil
laire; 9, maxillaire inférieur; 10 et 11, orifices du conduit maxil
laire dentaire. (Chauveau.) 

t iennent , a f in que ceux-ci puissent d é t r e m p e r 
les al iments q u i sont r e n v o y é s à la bouche lors 
de la r u m i n a t i o n . 

L a robe d u dromadai re est t r è s - v a r i a b l e : le 
plus souvent elle a la couleur d u sable; mais on 
t rouve aussi des ind iv idus gr is , b runs , no i r s , avec 
les pieds plus clairs ; jamais on n 'en vo i t de t a 
c h e t é s . Les Arabes regardent les chameaux noirs 
comme mauvais, sans valeur, et les t u e n t de 
bonne heure ; c'est ce q u i f a i t qu ' on en rencontre 
si peu de cette te inte . 

Les jeunes chameaux ont u n p o i l la ineux q u i 
recouvre t ou t le corps. Leurs formes sont arron
dies et plus a g r é a b l e s à l 'œi l que celles des v i e u x ; 
elles ne deviennent anguleuses qu'avec l ' â g e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne t rouve 
plus a u j o u r d ' h u i le d romada i re q u ' à l ' é t a t do 
mest ique, dans toute l ' A f r i q u e en d e ç à d u 12° de 
la t i tude n o r d , et dans la par t ie la plus or ienta le 
de l 'Asie . Son aire de dispersion se c o n f o n d avec 
celle des Arabes : de l 'Arab ie o u d u nord-ouest 
de l ' A f r i q u e , elle s ' é t e n d à travers la Syr ie , l 'Asie 
Mineure et la Perse jusqu 'en B o u k h a r i e , o ù se 
t rouve le chameau à deux bosses ; d ' u n autre 
c ô t é , elle s ' é t end à travers le Sahara, j u s q u ' à l ' o 
c é a n A t l an t i que et jusqu ' au 12° de la t i tude n o r d . 

Le d romada i re p a r a î t ê t r e o r ig ina i re de l ' A r a 
bie, et semble n 'avoir é t é i m p o r t é dans le n o r d 
de l ' A f r i q u e que dans le t r o i s i è m e ou le qua
t r i è m e s ièc le de no t re è r e , b i en qu ' on le c o n n û t 
en É g y p t e d é j à au temps de M o ï s e . I l est cur ieux 
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qu 'on ne le t rouve r e p r é s e n t é sur aucun m o n u 
ment é g y p t i e n , les colonnes de M e m m o n excep
t é e s , et que les auteurs grecs et romains , q u i on t 
vis i té l ' É g y p t e , ne le c i tent pas comme y é t a n t 
i n d i g è n e . I l est probablement venu en É g y p t e 
avec les Arabes, et i l s'est r é p a n d u avec eux 
sur t ou t le n o r d de l ' A f r i q u e . 

L a Bib le en fa i t souvent ment ion sous le n o m 
de gamal. Job avait j u s q u ' à six cents chameaux ; 
ceux que p o s s é d a i e n t les Madianites et les A m a -
léc i tes é t a i e n t aussi n o m b r e u x que le sable de la 
mer . On s'en servait comme l ' on s'en sert ac
tue l lement . L a domest icat ion d u dromadaire 
p a r a î t r emonter aux temps a n t é h i s t o r i q u e s ; 
car on ne sait au juste d ' o ù provient cet a n i m a l . 

N i en A f r i q u e , n i en Asie, on ne t rouve de 
chameaux sauvages o u redevenus sauvages. 

Le chameau est u n v é r i t a b l e an ima l d u d é 
sert ; i l ne se t rouve que dans les endroits les 
plus secs et les plus chauds ; dans les l ieux c u l 
t ivés , i l perd sa v é r i t a b l e essence. E n É g y p t e , 
on peut , avec de la bonne n o u r r i t u r e , ob ten i r 
des chameaux t r è s - g r a n d s et t r è s - l o u r d s ; mais 
i ls on t pe rdu leurs principales q u a l i t é s : la l égè 
r e t é , la patience et la s o b r i é t é ; aussi les Arabes 
d u d é s e r t i e s m é p r i s e n t - i l s . Sous les t ropiques , o ù 

(*) A, rumen; B, réseau; C, feuillet se continuant sans démarcation 
extérieure sur la caillette D; \, œsophage; G, premier groupe de 
cellules; H, second groupe de cellules aquifères ; E, pylore; F, duo-, 
(fenum. (G. Colin, Traité de physiologie comparée des animaux 
domestiques. Paris, 1870, 2* édition.) 

la v é g é t a t i o n prend t ou t à f a i t le type de celle de 
l ' A m é r i q u e d u Sud ou de l 'As ie d u Sud , le cha
meau ne p r o s p è r e p lus . On a e s s a y é , mais 
t ou jou r s en v a i n , de l ' acc l ima te r dans le cœur 
de l ' A f r i q u e . Jusqu 'au 12° , l ' a n i m a l se trouve 
t r è s - b i e n ; mais plus au sud , i l s 'affaibl i t , et plus 
l o i n encore, i l succombe, quelque abondante 
que soit sa n o u r r i t u r e , et sans cause connue. 
Les Arabes i m p u t e n t cela à la p r é s e n c e d'une 
mouche , mais c'est une e r r e u r ; le chameau 
ne supporte pas u n c l i m a t h u m i d e . I l n 'aime pas 
non plus les montagnes , q u o i q u ' o n puisse par
fa i t emen t l ' y u t i l i ser . 

On n 'a f a i t j u s q u ' i c i que peu de tentatives 
pour acc l imater le chameau au n o r d d u déser t ; 
on ne peut cependant doute r q u ' i l ne p rospè re 
j u s q u a u 4 0 ° , E n 1622, F e r d i n a n d I I de Médi-
cis f i t i m p o r t e r des chameaux en Toscane, et 
j u s q u ' à p r é s e n t on y a c u l t i v é l ' é l ève de ces an-
n i m a u x . A San-Rossore, p r è s de Pise, les cha
meaux se t rouven t dans une grande plaine sa
blonneuse et y v ivent c o m m e dans leur patrie. 
E n 1810, i l y en avait 170; en 1840, 171 . C'est 
de l à que se peuplent tous les j a r d i n s zoologi
ques et toutes les m é n a g e r i e s . Dans le sud de 
l 'Espagne, o n a aussi v o u l u é l e v e r des cha
meaux, et contre tou te at tente o n y a r é u s s i . 
Les chameaux s'y t rouven t dans d'excellentes 
condi t ions . Main tenan t , on cherche à accl imater 
le chameau en A m é r i q u e , n o t a m m e n t a u Mexi -
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que. Depuis 1858, cent chameaux f o n t la route 
à travers le d é s e r t , depuis le Mississipi j u s q u ' à 
l ' océan Pac i f ique . L e gouvernement de Bol iv ie 
en a f a i t venir pour les C o r d i l l è r e s ; à Cuba, i l y 
en avait 70 en 1841 . 

On é lève beaucoup de dromadaires, dans t o u t 
le n o r d et l 'est de l ' A f r i q u e . Plusieurs t r ibus 
arabes en p o s s è d e n t des m i l l e et des centaines de 
m i l l e . Dans le Soudan, j ' a i connu des chefs q u i 
p o s s é d a i e n t de 500 à 2,000 chameaux ; dans les 
steppes d u K o r d o f a h n , j ' e n vis p a î t r e u n t r o u 
peau d 'au moins 250,000 t ê t e s . Plusieurs m i l 
l iers sont e m p l o y é s sur la seule route d u d é s e r t 
entre Korosko et A b o u - H a m m e d , en Nubie . 
Avan t la const ruct ion du c h e m i n de fe r , six 
cents chameaux faisaient chaque j o u r le t ra je t 

entre le Caire et Suez. A l ' a r r i vée de la mal le des 
Indes orientales, on vo i t des caravanes de deux 
à t rois cents an imaux sor t i r pendant plusieurs 
heures de suite des portes d 'une v i l l e . On ne 
peut est imer le nombre des chameaux q u i sont 
sur les grandes routes d u d é s e r t , entre les pays 
du Niger et le n o r d de l ' A f r i q u e . L a t r i b u des 
T i b b o en p o s s è d e plusieurs centaines de m i l l e ; 
les B e r b è r e s en ont plus d 'un m i l l i o n . Dans 
l 'Arab ie Heureuse et dans l 'Arab ie P é t r é e , on 
é lève beaucoup de chameaux, sur tout dans le 
Nedjed. Ce pays en f o u r n i t la Syrie , l 'Hedjaz , 
l ' Y é m e n ; chaque a n n é e , i l en l iv re plusieurs 
mi l l ie rs en Anato l ie . L e n o m b r e des chameaux 
q u i p é r i s s e n t tous les ans dans le d é s e r t est 
innombrable ; mais on peut s'en fa i re une i d é e 
quand on le traverse. Dans le d é s e r t de Nubie , 
comme dans le Bahiouda , j e vis , le l ong des 
routes, des squelettes de chameaux, s e r r é s les 
uns à c ô t é des autres, sur plusieurs lieues d ' é t e n 
due ; i ls servent en quelque sorte à i nd ique r le 
chemin aux voyageurs. Le d é s e r t est la pa t r ie et 
le l i e u de naissance d u chameau; c'est aussi son 
l i t de m o r t et son tombeau ; le nombre de ceux 
que l ' on abat n'est pas à c o n s i d é r e r par rappor t 
à ceux q u i p é r i s s e n t ainsi sur les routes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e chameau 
a une n o u r r i t u r e exclusivement v é g é t a l e , et i l 
n'est nu l l ement d i f f i c i l e pour ses a l iments . On 
peut d i re que la s o b r i é t é est sa plus grande 
q u a l i t é . I l se contente des fourrages les plus 
mauvais. Pendant p lus ieurs semaines, i l ne se 
n o u r r i r a que des plantes les plus s è c h e s et les 
plus rabougries d u d é s e r t , d'herbes t r anchan 
tes, de branches à demi d e s s é c h é e s . A u besoin, 
i l se contente d 'un vieux panier , d 'une natte 
t r e s sée avec des feui l les de pa lmie r . Dans le 
Soudan o r i en ta l , i l f au t p r o t é g e r contre les cha-
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meaux, par une haie d ' é p i n e s , les huttes des 
i n d i g è n e s , q u i ne sont f o r m é e s que d 'une mince 
charpente, recouverte de gazon; i ls les mange
raient jusqu 'aux fondat ions . Les piquants , les 
é p i n e s les plus a c é r é e s ne blessent pas la bouche 
d u chameau. Plus de cent fo i s , j ' e n ai v u avaler 
des branches de mimosas , toutes h é r i s s é e s de 
piquants q u i sont, on le sait, assez aigus pour 
traverser m ê m e le c u i r des semelles de souliers. 
Plusieurs fois , à la chasse, nous en f î m e s l ' e x p é 
rience : une de ces é p i n e s traversa m a semelle, 
me blessa le gros o r t e i l , et se f icha dans le c u i r 
du dos de ma chaussure ; ce sont ces piquants 
que le dromadaire m â c h e i m p u n é m e n t . Le soir , 
la caravane f a i t hal te , on l â c h e les chameaux 
pour les laisser e u x - m ê m e s chercher l eu r nour
r i t u r e ; i ls vont d 'arbre en arbre et mangen t 
toutes les branches qu ' i l s peuvent a t te indre . I l s 
les cassent avec leurs l è v r e s , t r è s - a d r o i t e m e n t , 
puis les avalent, m a l g r é toutes les é p i n e s . I ls 
a iment su r tou t les a l iments savoureux ; i ls se r é 
pandent dans les champs de d u r r a h , et y causent 
de grands ravages; i ls mangent les pois, les 
f èves , les vesces ; i ls sont t r è s - f r i a n d s de grains. 
Dans les voyages à travers le d é s e r t , o ù i l f a u t 
d i m i n u e r la charge autant que possible, chaque 
Arabe n 'emporte avec l u i q u ' u n peu de d u r r a h 
ou d'orge ; chaque soir, i l en donne une ou deux 
p o i g n é e s à son chameau. ' Dans les vi l les , on 
n o u r r i t ces an imaux de f èves ; dans les villages, 
de gazon d e s s é c h é o u de pa i l le de d u r r a h . Us 
paraissent cependant p r é f é r e r les feui l les des 
arbres et des buissons; c o m m e les girafes, on 
les vo i t t ou jou r s se d i r ige r vers les arbres. 

S ' i l a à manger des herbes succulentes, s ' i l 
n'est n i t r op c h a r g é n i f o r c é , le chameau peut 
rester des semaines e n t i è r e s sans b o i r e . Les 
nomades d u d é s e r t de Bah iouda ne s ' i n q u i è 
tent souvent pas de t o u t u n mois d u sort de 
leurs chameaux ; ils les laissent se chois i r eux-
m ê m e s les p â t u r a g e s , et souvent, pendant t o u t 
ce temps, ces an imaux se con ten ten t , p o u r 
apaiser l eu r s o i f , de la r o s é e et d u suc des 
plantes. I l en est au t rement pendant la s é c h e 
resse. On a d i t et r é p é t é q u ' u n chameau pouvai t 
rester de quinze à v i n g t j o u r s sans bo i re ; mais ce 
n'est là qu 'une fable . E n d é c e m b r e 1847 et j a n 
v ie r 1848, j e traversais le d é s e r t de B a h i o u d a ; 
pendant le voyage, q u i dura h u i t j o u r s , nos cha
meaux ne r e ç u r e n t pas une goutte d 'eau; mais i l 
y avait, à ce m o m e n t encore, beaucoup de p lan 
tes vertes, et nos an imaux s'en t r o u v è r e n t t r è s -
b ien . Deux ans plus t a rd , au mois de j u i n , j e fis 
le m ê m e chemin ; les chameaux eurent à sou f f r i r 
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de la f a i m et de la s o i f ; bien q u ' a b r e u v é s le qua
t r i è m e j o u r , ils é t a i e n t te l lement é p u i s é s , au 
s i x i è m e et au s e p t i è m e , qu ' i ls tombaien t sous 
nous, et que nous e û m e s les plus grandes peines 
à les amener j u squ ' au N i l , et encore d û m e s - n o u s 
en d é c h a r g e r quelques-uns, pour pouvo i r les 
monte r . Par la chaleur b r û l a n t e de l ' é té d ' A f r i 
que, u n chameau en voyage do i t ê t r e b i en n o u r r i 
et suff isamment a b r e u v é ; tous les quatre j o u r s , au 
moins , i l do i t avoir , t rente ou quarante heures de 
repos. Ce n'est que dans des cas exceptionnels 
qu ' i l s souf f ren t ainsi de la soif, lorsqu 'on t rouve 
tar ie , par exemple, une fontaine à laquel le on 
compta i t s'abreuver. Au t r e fo i s , on cherchai t à 
expl iquer cette s o b r i é t é d u chameau par une 
confo rma t ion p a r t i c u l i è r e de son estomac. On 
croyait que les grandes cellules des deux pre
miers compar t iments de cet organe é t a i e n t des 
r é s e r v o i r s d'eau ; m ieux encore, dans d'anciennes 
descriptions de voyage, et su r tou t dans les o u 
vrages de compi l a t i on , on l i t que, dans le d é s e r t , 
des voyageurs mourants de soif t rouvent encore 
de Teau dans l 'estomac d u chameau. Je doutais 
d é j à de l 'exacti tude de ce r é c i t , mais j e m 'en suis 
encore i n f o r m é a u p r è s des chamel ie rs ; aucun 
n'avait connaissance d 'un pare i l conte ; u n m e n 
songe aussi grossier é ta i t nouveau pour eux. Plus 
t a rd , lorsque j ' a i vu abattre des chameaux q u i 
avaient é t é a b r e u v é s la vei l le , j e me suis c o n 
vaincu q u ' i l é t a i t c o m p l è t e m e n t impossible de 
boire de l 'eau m ê l é e pendant des j o u r s entiers 
aux a l iments et au suc gastr ique. L e chameau a 
d é j à une odeur repoussante ; mais une parei l le 
bou i l l i e stomacale r é p u g n e r a i t m ê m e à u n 
h o m m e à d e m i m o r t de s o i f ; l 'odeur d ' un esto
mac de chameau f r a î c h e m e n t ouver t , est insup
por table . 

I l est t r è s - a m u s a n t de vo i r a r r iver p r è s d'une 
fonta ine o u d'une r i v i è r e des chameaux f a t i 
g u é s , é p u i s é s , a f f a m é s . Quelque stupides qu ' i l s 
soient, i ls n ' oub l i en t cependant pas les endroits 
o ù i ls on t d é j à é t é a b r e u v é s . Us l èven t la t ê t e , 
c l ignent des yeux, aspirent l ' a i r , penchent les 
oreilles en a r r i è r e , se met ten t a u s s i t ô t à cour i r , 
et l ' on est ob l i gé de se c ramponner à la selle 
pour ne pas tomber . Ar r iven t - i l s à la fonta ine , 
i ls se poussent les uns les autres, cherchent à 
s ' é c a r t e r par leurs horr ib les hur lements . A la 
sortie d u d é s e r t de Bahiouda , t rois de nos cha
meaux a r r i v è r e n t à un canal d ' i r r i ga t ion , a l i 
m e n t é par une roue hydrau l ique , et o ù coula i t 
u n ruisseau d ' u n assez bon d é b i t ; i ls s'y a r r ê t è 
rent , et, pendant t ro is minu tes , bu ren t l i t t é r a l e 
men t toute l 'eau q u i cou la i t dans le fo s sé . Leu r 

corps se gonf la i m m é d i a t e m e n t , et pendant la 
course , l 'eau, a c c u m u l é e dans l eu r estomac 
faisait u n b r u i t semblable à ce lu i que f a i t u n ton
neau à demi r e m p l i d'eau. D u r a n t la saison des 
pluies , les Arabes du Soudan o r i en ta l dissolvent 
de la terre s a l ée ou d u sel dans de p é t i t s é t angs , 
o ù ils abreuvent leurs chameaux. L e sel aug
mente l ' a p p é t i t d u vaisseau du désert, et sa bosse 
c r o î t r ap idement . 

H est à remarquer que les chameaux sont plus 
ou moins sobres suivant l eu r é d u c a t i o n . Ils se 
laissent g â t e r f ac i l emen t , et deviennent alors 
c o m p l è t e m e n t hors d'usage. Les chameaux du 
Soudan et ceux d u d é s e r t sont h a b i t u é s , dès leur 
jeunesse, à n ' ê t r e a b r e u v é s que tous les quatre ou 
six j o u r s , on ne les n o u r r i t qu'avec les quelques 
herbes s è c h e s q u i poussent dans l eu r patr ie ; aussi 

valent-ils m i e u x pour les voyages à travers le dé
sert que ceux n é s plus au n o r d , sur tou t dans les 
r é g i o n s c u l t i v é e s , o ù le bo i re et le manger ne 
manquen t j amais . Les premiers sont plus petits 
et plus maigres ; i ls sont t o u t autres que ceux de 
l 'Egypte et de la Syrie : ceux-c i ne peuvent leur 
ê t r e c o m p a r é s ; ils ne servent que de bê tes de 
somme, et ne peuvent ê t r e u t i l i s é s pour de longs 
voyages. 

A vo i r u n chameau a u repos, o n ne croirait 
pas q u ' i l puisse r iva l i ser de vitesse avec le che
v a l . E t cependant r i en n'est plus v r a i . Les cha
meaux des steppes et d u d é s e r t sont les plus rapi
des à la course; ils pa rcouren t , d 'une t ra i te , un es
pace c o n s i d é r a b l e , aussi f ac i l ement que n u l autre 
a n i m a l domest ique. De v ieux chameaux parais
sent lourds , et ne von t qu ' au pas ou au t ro t ; 
mais l ' a l l u re à l ' amble des chameaux de selle 
est l é g è r e et assez gracieuse. D 'o rd ina i re , ils mar
chent lentement , en a v a n ç a n t et recu lan t la t ê t e : 
r i e n n'est plus l a i d à v o i r . Mais une fois mis au 
t r o t , u n chameau de bonne race p a r a î t beau et 
l é g e r . U n chameau de somme, pesamment cha rgé , 
pa rcour t six lieues en c i n q heures , et marche 
sans s ' a r r ê t e r de c i n q heures d u m a t i n à dix 
heures d u soir ; u n b o n chameau de selle par
cour t f ac i l ement u n espace t r i p l e . L a r iche ima
g ina t ion des B é d o u i n s se p l a î t à e x a g é r e r encore 
cette vitesse. Les chameaux de selle les plus légers 
sont connus en A f r i q u e sous le n o m à'hedjihn ou 
chameaux des p è l e r i n s ; ceux q u i les montent , 
sous ce lu i d'hedjahn; mais le n o m d ' H e d j i n s'ap
p l ique su r tou t aux coursiers, q u i parcourent en. 
peu de temps des espaces incroyables . On vante ies 
chameaux d r e s s é s aux environs d 'Esneh dans la 
H a u t e - É g y p t e , et plus encore les incomparables 
Bischarins du Soudan o r i e n t a l . C'est sur un 
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F j g - 222. Le dromadaire. - Caravane-dans le désert, d'après des photographes prises en Egypte. ^Collection de M." H. B.) 

h e d j i h n que M o h a m m e d - A l i p r i t la f u i t e , et arr iva 
d u Caire j u s q u ' à Alexandr ie en douze heures : la 
distance de ces deux villes est de plus de 200 k i 
l o m è t r e s . E n É g y p t e et en Nub ie , on appelle d i -
zainiers (achrari) les chameaux q u i parcourent 
en u n j o u r d ix mahadas ou stations de x cara
vanes ; on les estime f o r t , car les mahadas sont 
é l o i g n é e s l 'une de l ' aut re de 16 à 20 k i l o m è t r e s . 
U n achrari cou ru t d'Esneh à Geneh, et devait 
revenir à son po in t de d é p a r t , mais i l é t a i t te l le
ment é p u i s é q u ' i l m o u r u t à une vingta ine de k i 
l o m è t r e s du l i eu q u ' i l devait a t te indre . I l avait 
pa rcouru en 9 heures 200 k i l o m è t r e s , et t r a v e r s é 
deux fois le N i l , ce q u i l u i avait b ien f a i t perdre 
une heure. A u c u n cheval ne soutient une parei l le 
course. A u commencement , le cheval devance le 
chameau, mais b i e n t ô t ce lu i - c i le r e j o i n t et le 
d é p a s s e de beaucoup à son t o u r , sans changer son 
a l lure . S i l ' on f a i t reposer u n chameau pendant 
la grande chaleur , mais que, sauf cette hal te , on 
marche du m a t i n au soir , on peut pa r cou r i r fa
c i lement en 16 heures de course, 160 k i l o 
m è t r e s . U n bon chameau, b ien n o u r r i et b i en 
a b r e u v é , supporte de pareilles fatigues, t rois et 
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m ê m e quatre jours sans se reposer. On peu t 
donc, avec un seul chameau, en quatre j o u r s , 
fa i re 640 k i l o m è t r e s . 

I l n 'y a que les chameaux m a l é levés et r é t i f s 
' q u i prennent le galop. Les Arabes demandent 

t rois choses chez u n bon c h a m e a u : q u ' i l a i t 
le dos m o u , q u ' i l n 'a i t pas besoin d u foue t , q u ' i l 
soit m u e t l o r s q u ' i l se lève et se couche. Ce n'est 
g u è r e que celui q u i a eu beaucoup af fa i re à ces 
an imaux , q u i comprend l ' impor tance de ces con

di t ions . 
U n chameau de somme est la b ê t e la p lus 

ho r r ib l e qu 'on puisse imaginer . Avec son a l lure à 
l ' amble , son cavalier est b a l l o t t é d 'avant en a r r i è 
re , de droi te à gauche. On ne peut m i e u x se f i g u 
rer ces mouvements , qu ' en les comparan t à ceux 
d 'un magot ch ino i s ; c'est de cette f a ç o n que 
l ' homme est p r o m e n é sur sa selle. A u t r o t , i l en 
est au t rement , si le cavalier sait b i en m a î t r i s e r 
sa b ê t e . L e ba l lo t tement à dro i te et à gauche dis
p a r a î t , à mesure que les mouvements de l ' a n i 
m a l sont plus rapides, et si l ' o n se t i e n t b i en en 
selle, on n'est pas plus s e c o u é que sur u n che
val . Mais le galop est encore plus insuppor tab le 
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que le pas. L o r s q u ' i l est t r è s - exc i t é , u n chameau 
peut prendre cette a l lure ; i l ne la sout ient pas 
longtemps, i l est v ra i , mais i l n'en a pas besoin; 
car, d 'ord inai re , avant t ro is minutes le cavalier 
est à terre et le chameau s'en va ensuite, j oyeux , 
de son pas o rd ina i re . Aussi , les Arabes on t - i l s 
h a b i t u é leurs chameaux de selle à n 'a l ler qu ' au 
t ro t . 

Dans les pays de montagnes, le chameau ne 
peut ê t r e d ' un grand e m p l o i ; i l ne sait pas 
g r i m p e r , et l o r squ ' i l est c h a r g é , i l ne peut 
descendre qu'avec beaucoup de prudence. Dans 
l 'eau, i l est encore plus maladro i t . Lor squ 'on l ' y 
chasse pour l 'abreuver, comme on le f a i t dans 
le Soudan, i l oppose d é j à une r é s i s t a n c e f u 
rieuse. C'est b ien autre chose, quand i l l u i fau t 
traverser une r i v i è r e . Les habitants des bords d u 
N i l sont souvent ob l i gé s de fa i re passer leurs 
chameaux d'une r ive à l 'autre , et i ls emploient 
un p r o c é d é dont u n E u r o p é e n s ' i r r i te à bon 
d ro i t . L e chameau ne sait pas se soutenir sur 
l 'eau, et descend au fond comme u n sac de 
p l o m b , et cependant i l l u i fau t nager ; car i l n 'y 
a dans le pays que des canots o ù on ne peut le 
faire entrer. Les Arabes l u i passent u n n œ u d 
coulant à la t ê t e et à la queue, de f a ç o n ce
pendant à ne pas l ' é t r a n g l e r , et on le condui t 
ainsi à l 'eau. Deux ou trois autres le poussent 
à coups de foue t . L ' a n i m a l voudrai t hu r l e r , le 
n œ u d coulant l u i coupe la voix ; i l voudra i t s'en
f u i r , ses liens le re t iennent ; au besoin, on l u i 
serre le museau ; bon g r é , m a l g r é , i l entre dans 
l 'eau. L o r s q u ' i l perd p ied , on vo i t combien sa 
s i tuat ion l u i semble d é s a g r é a b l e ; ses naseaux 
sont b é a n t s , ses yeux sortent de leurs orbi tes , 
ses oreilles s'agitent convulsivement . U n Arabe 
m o n t é sur u n canot le p rend par la queue, u n 
autre l u i t i r e la t ê t e hors de l 'eau a f in q u ' i l puisse 
u n peu respirer ; et ainsi se f a i t la t r a v e r s é e . A r 
r ivé à la r ive o p p o s é e , le chameau cour t d ' o rd i 
naire comme u n f u r i e u x , et ce n'est que lo r squ ' i l 
est b ien convaincu q u ' i l est de nouveau sur la 
ter re f e rme , q u ' i l re trouve sa t r a n q u i l l i t é . 

L a voix d u chameau est u n hu r l emen t v r a i 
ment a f f reux , d i f f i c i l e à d é c r i r e . Grondements, 
grognements, cris , beuglements, rugissements, 
tou t y est m ê l é . 

De ses sens, l ' ou ï e est le plus d é v e l o p p é , quo i 
que ses petites oreilles ne paraissent pas des 
organes t r è s - p a r f a i t s ; la vue est moins bonne ; 
l 'odora t est mauvais. Le toucher p a r a î t assez 
d é l i c a t , et le g o û t , s ' i l n'est pas t r è s - d é v e l o p p é , 
existe cependant. 

I l f au t c o n s i d é r e r le chameau comme u n a n i 

m a l s tupide . R i e n ne v i en t t é m o i g n e r en faveur 
de son in te l l igence . Je veux c i te r quelques fai ts 
à l ' appu i de m o n d i r e . P o u r j u g e r le chameau, i l 
f a u t le vo i r dans les circonstances o ù i l peu t fa i re 
preuve d ' in te l l igence ; en deux mots , i l f au t le 
vo i r à l ' œ u v r e . Portons-nous à cet effet en esprit 
dans u n vi l lage , à l ' e n t r é e d 'une des routes du 
d é s e r t . 

Les chameaux de somme sont a r r i v é s la ve i l l e ; 
de l ' a i r le plus innocent , i ls mangent les murs 
d 'une cabane de chaume , que les p r o p r i é t a i r e s , 
absents en ce m o m e n t , on t n é g l i g é d 'entourer 
d 'une haie d ' é p i n e s . Les chamel iers sont occu
p é s à fa i re peser les ba l lo t s ; i ls c r ien t de toutes 
leurs forces, et avec une tel le f u r e u r apparente, 
qu 'on c ra in t à chaque ins tant de vo i r se com
met t r e u n assassinat. Quelques chameaux les 
accompagnent de leurs hu r l emen t s ; les autres 
sont encore si lencieux, i ls on t l ' a i r de dire : 
« Notre temps n'est pas encore venu , mais i l va 
veni r ! » 

E t i l v ien t en effet . L e solei l marque le 
m o m e n t de la p r i è r e de m i d i . De tous cô té s , 
a r r ivent des hommes à la peau b r u n i e , pour 
chercher leurs chameaux, en t r a i n de d é v o r e r 
une maison, ou de causer quelque autre dé 
g â t . Chaque chameau est c o n d u i t devant la 
charge q u i l u i est d e s t i n é e , et est p r i é d 'une voix 
rauque, a p p u y é e de quelques coups de fouet , de 
se met t re à genoux. I l o b é i t , mais avec rés i s 
tance ; i l p r é v o i t tou te une suite de j o u r s m a l 
heureux. I l h u r l e de toute la force de ses pou
mons ; i l refuse de p r é s e n t e r son dos. L e juge 
le plus favorable cherchera i t en va in u n éc la i r 
de douceur dans ses yeux farouches . I l se sou
met cependant à la n é c e s s i t é , n o n pas avec obéis 
sance et r é s i g n a t i o n , n o n pas avec patience et 
m a g n a n i m i t é , mais avec tous les signes de la 
c o l è r e , r ou lan t les yeux, g r i n ç a n t des dents, 
poussant, f r appan t , m o r d a n t . I l f a i t entendre 
tous les sons les plus discordants , sans s ' i n q u i é 
ter n i de leur t i m b r e , n i de l eu r r h y t h m e ; i l 
m ê l e ensemble m a j e u r et m i n e u r ; i l massacre 
imp i toyab l emen t t o u t son conservant quelque 
semblant d ' h a r m o n i e ; i l d é n a t u r e toutes les 
notes que l u i a d o n n é e s la na ture . E n f i n , ses 
poumons paraissent é p u i s é s ; mais n o n I i l n 'a 
f a i t que changer de vo ix et p rendre u n t o n plus 
p la in t i f . L a rage q u i rempl issa i t le c œ u r de ce 
charmant a n i m a l , p a r a î t avoir f a i t place à des 
sentiments de dou leur , i l semble fa i re des r é 
flexions sur l'esclavage et sur ses tristes c o n s é 
quences. Les rugissements se sont t r a n s f o r m é s 
en plaintes . Je ne suis pas u n des p o è t e s é l é -



L E C H A M E A U D R O M A D A I R E . 443 

giaques et l a rmoyants de no t re é p o q u e , j e ne 
puis que m a l e x p r i m e r ma p e n s é e ; mais i l me 
semble que le chameau, dans sa profonde dou
leur , se rappelle les beaux temps de l ' â g e d 'or, 
o ù ï ' h o m m e ne chargeai t encore aucun fardeau 
sur sa bosse q u i pouva i t s ' é lever fièrement, o ù 
i l pa rcoura i t j oyeux et content les plaines t o u 
jours verdoyantes de son É d e n . Ses plaintes l a 
mentables é b r a n l e r a i e n t une pierre ; mais le 
soeur d u chamel ier est plus d u r que la pierre ; 
l 'ore i l le d u bour reau est sourde aux t é m o i g n a g e s 
de la dou leur profonde qu 'expr ime le malheu
reux an ima l . U n des chameliers s'assied sur les 
jambes de ce doux agneau, l u i saisit f o r t emen t 
le museau , et exerce sur cette part ie sensible 
une pression plus ou moins vigoureuse. I l j uge à 
propos de p r o t é g e r ses membres contre les m o r 
sures de l ' an ima l ; i l assure qu 'un chameau f u 
r i eux est le p i re des an imaux ; mais en toute 
jus t ice , j e dois prendre i c i le pa r t i d u chameau. 
C o m m e n t ! Cet an ima l peut à peine bouger ; i l 
est c h a r g é d ' un f a ix que por te ra i t au plus u n 
é l é p h a n t , i l do i t m a r c h e r avec sa charge des 
j o u r s entiers ; i l se p l a i n t d 'un t e l sort, et u n 
h o m m e l u i f e rme les naseaux, l u i e n l è v e l ' a i r 
don t i l a besoin 1 De pareils t ra i tements fera ient 
d ' un ange u n diable, et u n chameau n'a jamais 
eu la p r é t e n t i o n d 'avoir quelque chose de la pa
t ience d ' un ange. Qui s ' é t o n n e r a , s ' i l t é m o i g n e 
son m é c o n t e n t e m e n t en agi tant fo r t emen t la 
t ê t e ? Q u i l u i fera u n c r ime de mord re , de don 
ner des coups de pied, de se lever, de je ter bas 
son fa rdeau , de chercher à s ' é c h a p p e r , de hur le r 
à vous crever le t y m p a n ? E t n é a n m o i n s les 
Arabes l u i reprochent ces signes de c o l è r e , 
pou r t an t si j u s t i f i é s . Eux q u i t ra i ten t tous les 
an imaux en m a h o m é t a n s , ils l u i c r ient : « Que 
Dieu maudisse, t o i , t on p è r e et ta race, ch ien , 
cochon ! ( A l l a h inha l -ek , bouk , oua ld in -ek , ïa 
ke lb ; h a l l o u f 1 ) Ils l u i donnent des coups de 
p ied , des coups de fouet , et aux p r i è r e s les plus 
instantes, aux plaintes les p lus saisissantes, à la 
c o l è r e la plus profonde , i ls n 'opposent que m é 
pr is et r i s é e s . 

On l â c h e le museau, on prend le f o u e t ; le 
chameau doi t se lever. Encore une fois , i l pousse 
un c r i p o u r expr imer toute sa c o l è r e , t o u t son 
d é d a i n pour l ' h o m m e ; puis i l se ta i t t o u t le reste 
du j o u r , p le in sans doute d u sent iment de sa 
grandeur et de son é l é v a t i o n . I l regarde c o m m e 
au-dessous de l u i de fa i re vo i r à l ' h o m m e la dou
leur don t ses indignes t ra i tements l ' on t r e m p l i , 
et, j u squ ' au soir, i l marche si lencieux, sans 
pousser u n soupir . Mais , au m o m e n t de se cou 

cher, de se laisser d é c h a r g e r , i l soulage encore 
son c œ u r , i l l â c h e encore une fois la b r ide à sa 
c o l è r e . 

V o i l à commen t se compor te le chameau, quand 
on le charge et quand on le d é c h a r g e . Encore 
a u j o u r d ' h u i , j e me reproche d 'avoir m é c o n n u 
le noble c a r a c t è r e de cet an ima l , d 'avoir b l â m é 
aussi i n c o n s i d é r é m e n t ces manifestat ions d 'une 
c o l è r e t r o p f o n d é e , d ' u n d é s i r de vengeance t r o p 
na tu re l . 

Je crois m ' ê t r e b ien mis au po in t de vue d u 
chameau, et avoir ainsi p r o u v é m o n i m p a r t i a l i t é . 
Mais i l est jus te aussi de nous met t re au p o i n t 
de vue de l ' h o m m e . Les choses i c i deviennent 
u n peu d i f f é r e n t e s . On ne peut n ie r que le cha
meau ne soit admirab lement d o u é p o u r me t t r e 
l ' h o m m e con t inue l lement en c o l è r e . Je ne c o n 
nais aucun autre an ima l q u i , en cela, l u i soi t 
comparable . A c ô t é de l u i , u n b œ u f est une 
c r é a t u r e cha rman te ; u n m u l e t , q u i p o u r t a n t 
r é u n i t les d é f a u t s de tous les m é t i s , est u n a n i 
m a l on ne peut plus doux ; u n m o u t o n est p r u 
dent, u n â n e est a imab le . 

Bê t i s e et m é c h a n c e t é von t d 'o rd ina i re ensem
ble ; si l ' o n y a joute la paresse, la s t u p i d i t é , une 
mauvaise h u m e u r c o n t i n u e l l e , l ' e n t ê t e m e n t 
et l ' obs t ina t ion , la r é p u g n a n c e à toute chose 
raisonnable, la haine o u l ' i n d i f f é r e n c e v i s - à - v i s 
de son gardien et de son b ienfa i t eur , et m i l l e 
autres d é f a u t s encore ; si on les r é u n i t tous, d é 
v e l o p p é s à l eur m a x i m u m chez une m ê m e c r é a 
ture , l ' homme q u i a affa i re à elle peut à b o n 
d r o i t devenir f u r i e u x . L 'Arabe soigne ses a n i 
maux domestiques c o m m e ses enfants ; mais le 
chameau le met souvent en c o l è r e . On le c o m 
prend b ien quand s o i - m ê m e on a é t é j e t é à bas 
d ' un chameau, t r é p i g n é , m o r d u , a b a n d o n n é dans 
les steppes ; quand des j o u r s , des semaines e n 
t i è r e s , cet an ima l vous a con t inue l lement e x c i t é 
avec une p e r s é v é r a n c e et une patience r emar 
quables ; quand on a e s s a y é tous les moyens de 
dressage et d ' a m é l i o r a t i o n , qu 'on a d é p e n s é en 
vain tous les j u r o n s q u i peuvent r a f r a î c h i r la 
tension é l e c t r i q u e de l ' â m e . 

Le chameau r é p a n d une odeur a u p r è s de l a 
quelle celle d u bouc est u n p a r f u m ; i l é c o r c h e 
l 'o re i l le par ses hur l ement s , i l blesse l ' œ i l par la 
vue de sa t ê t e , de son l o n g cou . Mais t o u t cela 
n'est pas à c o n s i d é r e r . Ce que j e veux relever, 
c'est que , in t en t ionne l l emen t , i l r é s i s t e à toutes 
les v o l o n t é s d u chamelier . De tous les m i l l i e r s de 
chameaux que j ' a i p u observer dans mes voyages 
en A f r i q u e , j e n ' en ai v u q u u n q u i m o n t r a i t 
quelque a t tachement à son m a î t r e : tous les 
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autres ne t ravai l laient que f o r c é s et c o n 

t ra in t s . 
L a seule q u a l i t é qu 'a i t le chameau, c'est sa 

s o b r i é t é . Son inte l l igence est t r è s - b o r n é e : i l ne 
t é m o i g n e n i amour , n i ha ine ; i l est i n d i f f é r e n t à 
t o u t , si ce n'est à sa n o u r r i t u r e et à son pe t i t . I l 
est i r r i t é d è s q u ' i l s'agit de t r ava i l l e r ; s ' i l vo i t 
que sa c o l è r e ne l u i sert à r i e n , i l se soumet 
au t r ava i l avec l ' i n d i f f é r e n c e q u ' i l apporte à toute 
autre chose. I l est m é c h a n t et dangereux, quand 
i l est en c o l è r e . Sa l â c h e t é est sans bornes. L e 
rugissement d ' u n l i o n su f f i t pour disperser une 
caravane ; chaque chameau dans ces circonstan
ces je t te bas sa charge et s 'enfui t . L e h u r l e m e n t 
d 'une h y è n e l ' é p o u v a n t e ; u n singe, u n ch ien , u n 
l é z a r d l u i fon t peur. Je ne connais n u l an imal 
avec lequel i l vive en a m i t i é . L ' â n e est en assez . 
bons rapports avec l u i , mais l ' a m i t i é n 'y a aucune 
par t . Le cheval semble vo i r en l u i l ' an imal le p lus 
l a i d . De son c ô t é , le chameau p a r a î t regarder 
tous les autres animaux avec la m ê m e mauvaise 
h u m e u r q u ' i l regarde l ' homme . 

Mais de tous les d é f a u t s du chameau, le p i re 
est son obst inat ion. I l f au t avoir m o n t é u n cha
meau des j o u r n é e s e n t i è r e s pour savoir j u s q u ' o ù 
elle peut a l ler . L ' h o m m e i n e x p é r i m e n t é a assez 
à fa i re pour monter et se t en i r sur son chameau ; 
quand l ' an ima l devient t ê t u , c'est fini : i l n ' y a 
alors qu 'une personne e x p é r i m e n t é e q u i puisse 
rester en selle. Y monte r est d é j à d i f f i c i l e ; car 
en sautant sur la selle i l f a u t savoir s'y m a i n 
t en i r . L ' a n i m a l p rof i t e de ce m o m e n t , pour 
m o n t r e r toute sa d é s o b é i s s a n c e . Le cavalier veut 
al ler au sud, i l est s û r que le chameau se d i r i 
gera vers le n o r d ; i l veut t ro t t e r , le chameau i r a 
au pas; i l veut al ler au pas, i l t ro t te ra . E t m a l 
heur à l u i , s ' i l ne sait b i en se t en i r , s ' i l ne sait 
m a î t r i s e r sa b ê t e ! I l a beau t i r e r les brides, r e n 
verser au chameau la t ê t e en a r r i è r e , ce lui -c i 
n 'en cour ra que plus fu r ieusement . I l do i t se 
tenir solidement, af in que le chameau ne le fasse 
pas sauter et q u ' i l ne se t rouve pas sur son cou , 
en avant d e l à selle. Cet an ima l cha rman t est t rop 
po in t i l l eux pour supporter une parei l le i n f r a c t i o n 
à toutes les r è g l e s de l ' é q u i t a t i o n . Les mauvais 
t ra i tements q u ' i l a d û essuyer depuis le temps de 
sa domest ica t ion l ' on t r endu g rognon et i m p a 
t ien t . I l vo i t la maladresse de son cavalier, et 
cherche à s'en d é b a r r a s s e r . U n c r i de c o l è r e 
s ' é c h a p p e de sa bouche et i l s ' é l a n c e ; t ou t ce q u i 
t i e n t à la selle, tapis, outres, armes, etc. , est 
j e t é en bas, et le cavalier ne tardepas à les suivre. 
Puis le chameau cherche à é c h a p p e r à tou te su
j é t i o n et entre dans le d é s e r t . Malheureusement 

pour l u i , les chameliers sont p r ê t s à parer à tous 
ces accidents. A l ' ins tant , i ls sont à ses trousses ; 
i ls courent , i ls rampent , i ls cherchent à s'appro
cher de l u i , i ls p r i e n t , i ls a t t i r en t , i l s flattent, 
j u s q u ' à ce qu ' i l s l ' a ien t saisi par les r ê n e s ; 
mais alors leur â m e se r é v è l e dans tou te sa 
no i rceur . D ' u n b o n d , i ls sont en selle, i l s d o m p 
ten t l ' a n i m a l , suivent ses traces, ramassent les 
objets perdus, f o n t agenoui l le r le chameau, le 
rouen t de coups et le chargent à nouveau. On 
comprend les soupirs que de tels t ra i tements ar
rachent à not re a n i m a l . S'ils ne peuvent l ' a t t ra
per, des centaines d'autres, c o m p l è t e m e n t dé s in 
t é r e s s é s , sont t o u j o u r s p r ê t s à saisir u n chameau 
errant , et, en suivant ses traces, à le ramener à 
son p o i n t de d é p a r t . U n Arabe ne s'empare j a 
mais d ' u n chameau f u g i t i f avant d 'avoir au moins 
e s sayé de le rendre à ses possesseurs l é g i t i m e s . 

Pour exp r imer en deux mots m o n op in ion j e 
d i r a i : le chameau est au-dessous de tous les autres 
an imaux domestiques ; i l n 'a r i e n pour l u i du 
cô t é de l ' i n t e l l i g e n c e , et ne sait que rendre 
l ' homme f u r i e u x . 

On a comba t tu de divers c ô t é s cette a p p r é c i a 
t i o n ; j e la main t iens cependant et en cer t i f ie la 
v é r i t é . L e temps q u i s'est é c o u l é a u n p e u adouci 
mes souvenirs, j e l ' avoue ; mais , en somme, ma 
descr ip t ion est exacte, et j e ne me laisserai con
t red i re que par q u e l q u ' u n q u i aura , aussi long
temps que m o i , eu af fa i re aux chameaux ; q u i en 
aura autant é t é m a l t r a i t é . Dans m o n dernier 
voyage à l 'Habesch, j e me suis conva incu encore 
une fois que j e n'avais pas t r o p c h a r g é la pein
ture d u noble vaisseau d u d é s e r t . 

A u temps d u r u t , le chameau est encore plus 
l a id q u ' à l ' o rd ina i re . Ce t emps var ie suivant les 
l o c a l i t é s . Dans le n o r d , c'est de j anv ie r à mars ; 
car i l dure de h u i t à d i x semaines. A ce momen t , 
le chameau m â l e est que lque chose d ' ho r r ib l e . I l 
est i n q u i e t ; i l h u r l e , i l m o r d , i l donne des coups 
de pied à son m a î t r e et à ses compagnons . On 
est o b l i g é de l u i me t t r e u n anneau nasal et une 
m u s e l i è r e , p o u r p r é v e n i r des malheurs : et j ' e n 
a i v u a r r ive r . U n de mes chamel iers chargeai t u n 
chameau, lorsque c e l u i - c i le saisit au coude 
d ro i t , et l u i broya l ' a r t i c u l a t i o n d ' u n seul coup de 
dents; i l en f u t e s t r o p i é pour t ou te sa v i e . On 
c o n n a î t des exemples de chameaux q u i o n t t u é 
des hommes . 

L ' i n q u i é t u d e de l ' a n i m a l augmente de plus en 
plus ; i l pe rd l ' a p p é t i t , i l g r ince des dents, et d è s 
q u ' i l v o i t u n chameau, sur tou t une chamel le , i l 
ouvre la bouche et pousse au dehors de la gueule 
une vessie membraneuse rouge , h o r r i b l e à \oirt 
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q u i ren t re et d i s p a r a î t par l ' i n sp i r a t ion . I l c r ie , 
i l gronde, i l g rogne , i l hu r l e d e l à m a n i è r e la plus 
é p o u v a n t a b l e . L a v é s i c u l e pharyngienne est u n 
organe propre au dromadaire m â l e adul te ; c'est 
comme u n voi le de la par t ie a n t é r i e u r e d u palais. 
Chez le jeune m â l e , elle ne sort pas de la bouche ; 
chez le v ieux , elle a une longueur de 38 à 40 cent. 
et peut a t te indre le vo lume d'une t ê t e d 'adul te . 
Quelquefois on remarque des v é s i c u l e s des deux 
c ô t é s de la bouche ; le plus souvent, i l n 'y en a 
qu 'une et d 'un seul c ô t é . E n sortant cet organe 
q u i se gonf le de plus en plus et o ù apparaissent 
les vaisseaux q u i s'y r ami f i en t , l ' an imal renverse 
sa t ê t e en avant, cr ie , gronde, bave. A. chaque 
insp i ra t ion , cette vés i cu l e se vide ; ce n'est plus 
q u ' u n sac a r rond i , q u i r e n t r é dans la bouche, 
mais en ressort u n instant a p r è s . L ' a n i m a l r a 
masse son ur ine avec sa queue, s'en arrose et en 
arrose les autres. Les glandes cervicales s é c r è t e n t 
abondamment et exhalent une odeur effrayante . 
A la p r e m i è r e occasion, le chameau s 'enfui t et 
s'enfonce dans le d é s e r t . 

U n chameau m â l e su f f i t à six ou h u i t femelles ; 
Sant i por te ce nombre à v i n g t et m ê m e à t rente , 
ce q u i est p e u t - ê t r e e x a g é r é . L ' é t a l o n ne sup
porte pas de r i v a l . Deux m â l e s q u i se t rouvent 
r é u n i s au m ê m e t roupeau pendant le r u t , se 
battent à outrance à coups de dents et à coups 
de p i e d . 

A u bou t de onze o u treize mois , la chamelle 
ou naedje, comme l 'appel lent les Arabes, me t 
bas u n seul pet i t . C'est, re la t ivement , une char
mante c r é a t u r e , q u i , comme tous les jeunes ani 
maux , a quelque chose de comique et de gai . 
I l n a î t les yeux ouverts et le corps couvert d 'un 
p o i l assez long , m o u , épa i s et l a ineux . Dès q u ' i l 
est sec, i l suit sa m è r e , q u i l u i t é m o i g n e beau
coup d 'amour . Sa bosse est t r è s - p e t i t e ; ses callo
s i tés sont à peine i n d i q u é e s . I l est plus grand 
qu ' un pou la in n o u v e a u - n é , sa hauteur é t a n t d'en
v i r o n 80 cent. A u bou t d 'une semaine, i l a d é j à 
plus de 1 m è t r e . A mesure q u ' i l c ro î t , sa laine 
devient plus longue et plus épa i s se ; le jeune 
chameau ressemble u n peu à 1 Jpaca . Quand 
deux chamelles se rencontrent avec leurs petits, 
ceux-ci j o u e n t ensemble, et leurs m è r e s les en
couragent par leurs murmures , les suivent par
tou t par tout o ù i ls vont . Pendant tou t u n an, la 
chamelle allaite son pet i t , et, au besoin, le d é f e n d 
avec u n courage incroyable . 11 f au t remar
quer que ce lu i -c i n'est jamais s o i g n é que par 
sa propre m è r e ; les autres chameaux sont t r o p 
i n d i f f é r e n t s . 

A u commencement de la seconde a n n é e , les 

Arabes s è v r e n t les jeunes chameaux; i ls les é l o i 
gnent de l eu r m è r e . Dans certains endroi ts , o n 
plante dans le nez d u jeune une poin te a c é r é e , 
q u i blesse la mamel le de l a nou r r i c e , laquel le 
é l o i g n e son pet i t . Peu de j o u r s a p r è s la mise 
bas, o n se sert de nouveau de la c h a m e l l e ; 
son pe t i t t ro t t e alors d e r r i è r e e l le . On e m m è n e 
aussi dans les voyages les jeunes chameaux se
v r é s , pour les hab i tue r de bonne heure aux lon 
gues marches. 

Suivant que le chameau est plus ou moins 
beau, on le dresse, l o r s q u ' i l a a t te in t l ' âge de 
deux ans, pour en fa i re une b ê t e de selle o u de 
somme. Dans les endroits o ù les chameaux sont 
t r è s - a b o n d a n t s , on nes'en s e r t q u ' à l ' â g e d e quatre 
ans. Les chameaux de selle sont d r e s s é s par les 
enfants d u m a î t r e , q u i y prennent u n g r and 
plais i r . L e dressage est t r è s - f a c i l e . On m e t au 
chameau une se l lé l é g è r e , et l ' on attache u n 
n œ u d coulant au tour de son museau. L e j eune 
cavalier monte en selle et me t l ' an ima l a u t r o t ; 
celui-ci p r end - i l le galop, i l l ' a r r ê t e , le f a i t cou
cher et le bat ; v a - t - i l au pas, i l l 'exci te par des 
cr is , des coups de foue t , et cela j u s q u ' à ce q u ' i l 
soit h a b i t u é à pa r t i r au t ro t , d è s que son cavalier 
l 'a e n f o u r c h é . A la fin de la q u a t r i è m e a n n é e , le 
chameau est d r e s s é et on s'en sert p o u r les 
voyages. U n bon chameau de selle do i t , en t ro t 
tant , é c a r t e r les j ambes , et secouer son cavalier 
le moins possible. Dans ce cas, l 'Arabe d i t qu 'on 
peut boi re sur son dos une tasse de c a f é , sans en 
renverser une gout te . L a b ê t e ne do i t pas ê t r e 
t ê t u e ; elle do i t , en u n m o t , r e m p l i r les t ro is con
di t ions dont j ' a i d é j à p a r l é . 

Le harnachement d u chameau est tou t par
t i c u l i e r . L a selle o u serdj est f o r m é e par u n 
s i ège en f o r m e de conque, q u i est p l a c é sur le 
sommet de la bosse, q u ' i l d é p a s s e d ' env i ron 
30 cent. I l est soutenu par quatre coussins, p l a c é s 
sur les deux cô t é s de la p r o é m i n e n c e dorsale, car 
celle-ci ne do i t pas ê t r e c o m p r i m é e . L a selle est 
maintenue par t ro is fortes et larges sangles, dont 
deux passent sous le ventre , et une en avant d u 
cou. Deux boutons sont à la selle, en avant et 
en a r r i è r e ; on y suspend les ustensiles de voyage. 
L a br ide est f o r m é e par u n co rdon de c u i r , fine
men t t r e s s é , empr isonnant le museau de l ' an i 
m a l comme u n l i c o u ; en la t i r a n t , on serre la 
bouche. Tous les chameaux de selle on t en ou t re 
u n b r i d o n , consistant en une m i n c e l a n i è r e de 
c u i r q u i traverse les naseaux. On ne leur me t pas 
de mors . L e cavalier por te des bottes mo l l e s , 1 

longues, sans é p e r o n s ; des pantalons é t r o i t s , une 
veste cour te , à manches larges, la ce in ture , la ca-
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lot te rouge et l ' épa i sse couver ture de laine des 
B é d o u i n s , dont i l s'enveloppe la t ê t e par la 
grande chaleur. Quelques-uns met ten t par-des
sus le burnous blanc. A u poignet d r o i t est sus
pendu le fouet , q u i est r e m p l a c é , dans le n o r d -
est de l ' A f r i q u e , par une l a n i è r e a r rondie de peau 
de r h i n o c é r o s . A i n s i v ê t u , le hed j ahn s'approche 
de son chameau. I l pousse u n c r i gu t t u r a l i n i 
mi t ab le , t i r e la br ide en a r r i è r e ; l ' an ima l fléchit 
les genoux; le m ê m e c r i le f a i t rester t r a n q u i l l e ; 
de la m a i n gauche, i l saisit la br ide aussi c o u r t 
que possible, et de la m a i n droi te le pommeau de 
la selle, puis i l avance p r u d e m m e n t la j a m b e 
droi te sur la selle, se cramponne des deux mains 
au pommeau , et se glisse en selle t r è s - r a p i d e m e n t . 
I l f au t pour cela une grande d e x t é r i t é . Le h e d j i h n 
n 'a t tend pas que son cavalier soit b ien assis ; d è s 
q u ' i l sent le mo ind re poids, i l se dresse par t ro i s 
secousses rapides. Avant que le hed j ahn se soit 
assis, le chameau s'est s o u l e v é sur les poignets, 
i l é t e n d ensuite ses jambes de d e r r i è r e , et en f in 
se dresse sur ses jambes de devant. Ces mouve
ments se fon t si b rusquement que ce lu i q u i 
monte pour la p r e m i è r e fois est j e t é en avant 
de la selle à la seconde secousse, et tombe sur 
le cou de la b ê t e ou à te r re . I l f au t une certaine 
habitude pour r é s i s t e r à ces secousses et demeu
rer en selle. Les voyageurs anglais se servent de 
petites é c h e l l e s , pour monte r sur le chameau, 
ou b ien i ls suspendent aux deux c ô t é s de la selle 
des paniers, o ù deux personnes peuvent prendre 
place. C'est u n spectacle cu r i eux , q u i rappelle 
le bon vieux temps o ù l ' on p r o m e n a i t de vi l lage 
en vil lage u n chameau avec des singes. Les 
femmes sont mises dans des l i t i è r e s , q u i sont 
p o r t é e s par deux chameaux, ou a t t a c h é e s de 
chaque c ô t é d u chameau. Les personnes h a b i 
t u é e s au pays monten t à chameau comme je l ' a i 
d i t et jouissent de tous les a g r é m e n t s de cette 
m a n i è r e de voyager. On s'habitue rap idement à 
cette f a ç o n de chevaucher, quoique l ' on soit as
sis t r è s - h a u t , comme sur une chaise, et que Ton 
soit f o r c é de fa i re tous ses efforts p o u r se t en i r 
avec les jambes c r o i s é e s sur la n u q u e d u cha
meau . A la selle sont pendus des sacs renfer
m a n t la poudre et les balles, les armes, les fon 
tes, u n sac de dattes et le simsemie, une outre 
de cu i r ra ide, ayant une ouverture f e r m é e par 
u n b o u c h o n . L a selle est recouverte d ' u n tapis 
à longs poils , rouge v i f ou b l e u . On a ainsi avec 
soi toutes les choses n é c e s s a i r e s pour le voyage, 
et l ' on peut marche r aussi vi te que l ' o n veut . 

Quand les caravanes von t l en tement (fig. 222), 
ensu ivan t l eur route habi tue l le , on s ' a r r ê t e dans 

les endroi ts o ù l ' on n'a pas à c ra indre une attaque 
des B é d o u i n s ; d'autres fo is , avec son h e d j i h n , on 
devance les chameaux de somme, p o u r se re
poser pendant l a chaleur sous une tente ouverte 
au vent . Vers m i d i , la caravane passe a u p r è s du 
campement , et peu à peu d i s p a r a î t à la vue. Le 
cavalier n 'a pas besoin de se h â t e r , et peut lais
ser la caravane le devancer de quelques lieues. 
A p r è s une longue hal te , i l se remet en selle, et, 
m ê m e avec u n coursier o rd ina i r e , i l arr ive avec 
elle au campement de n u i t . De cette f açon , l'on 
voyage sans t rop de f a t igue , tandis que si l'on 
suit les b ê t e s de somme, o n n 'a r r ive que b r i sé au 
campement . 

Les chameaux de somme (fig. 223) portent un 
b â t de bois o u rauïe, sur l eque l on charge les far
deaux. Ce b â t n'est m a i n t e n u que par la pression 
et par l ' é q u i l i b r e des deux parties de la charge, 
aussi l ' an ima l peu t - i l le renverser facilement. 
Dans quelques l o c a l i t é s seulement , on le main
t i e n t par une sangle et par des filets en écorce 
d 'arbre , dans lesquels on enveloppe la charge. 
Quand on emploie le b â t o rd ina i r e , i l faut p r é 
parer à par t et d'avance chaque m o i t i é de la 
charge. On serre ces charges avec des cordes, 
puis on les accouple et o n les ma in t i en t à l'aide 
d ' un morceau de bois. A u t a n t que possible, la 
charge d ' un c ô t é d o i t avoir le m ê m e poids que 
celle d u c ô t é o p p o s é . On me t ces charges à une 
certaine distance l ' une de l 'autre ; on fa i t cou
cher le chameau au m i l i e u , o n le t i e n t solidement 
à ter re , on s o u l è v e les deux fardeaux, que l'on 
re l ie par des l iens, puis on f a i t lever l ' an imal . 

On a d i t et l ' on r é p è t e encore que lorsqu'on 
charge u n chameau plus q u ' i l ne peut porter, i l 
reste c o u c h é , m ê m e quand o n l u i en lève son 
fardeau, et q u ' i r r i t é contre cette m é c h a n c e t é de 
la par t de l ' h o m m e , i l a t tend la m o r t sans bou
ger ; cela est pa r fa i t ement f a u x . U n chameau 
t rop c h a r g é ne se r e l è v e pas, parce q u ' i l ne le 
peut ; l ' a l l é g e - t - o n , i l se lève t o u t seul , ou après 
avoir r e ç u quelques coups. I l en est autrement 
quand i l tombe sous son fa rdeau , dans le déser t ; 
ce n'est alors pas par e n t ê t e m e n t , mais par épui 
sement q u ' i l reste c o u c h é pour t o u j o u r s . Le cha
meau a u n pas s û r et t r a n q u i l l e ; en plaine, j a 
mais i l ne tombe, tant q u ' i l a toute sa force ; 
mais t o m b e - t - i l par suite des fat igues d u voyage, 
c'est q u ' i l ne peut plus fa i re u n pas. Dans le d é 
sert, on ne peut l u i donner p o u r raviver ses 
forces n i boisson, n i n o u r r i t u r e : i l ne se re lève 
donc p lus . 

P o u r traverser le d é s e r t , o n ne me t pas sur un 
chameau une charge de p lus de 150 k i l o g r a m -
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mes ; 200, si le voyage est cour t . I l n 'en peut 
por ter plus . 

E n É g y p t e , o n imposai t quelquefois de telles 
charges aux chameaux, que le gouvernement f u t 
ob l igé de fa i re une l o i , d ' a p r è s laquel le le char
gement ne pouvai t d é p a s s e r 700 livres arabes, 
ou 319 k i logrammes . Pendant que j ' é t a i s en 
É g y p t e , m o n a m i et protecteur Lat ief-Pacha 
prouva à u n fe l l ah d 'une m a n i è r e f rappante 
combien cette l o i é t a i t s é r i e u s e . I l é t a i t à ce 
momen t gouverneur de la province de Siout , 
dans la H a u t e - É g y p t e ; i l avait j u r i d i c t i o n sur 
tous les cas. On le t rouva i t chaque j o u r dans le 
palais d u gouvernement, dont la cour é t a i t t r a 
v e r s é e par la route q u i va du fleuve à la v i l l e . Les 
hautes portes de son divan, ou cour de jus t ice , 
é t a i e n t tou jours ouvertes à t ou t le monde , sans 
d i s t inc t ion . Un j o u r q u ' i l é t a i t assis à son t r ibuna l , 
un chameau gigantesque, fo r tement c h a r g é , en
t ra en chancelant dans la salle d'audience. 

« Q u e veut cet an imal? d i t le bey : voyez, i l est 
t rop c h a r g é 1 Pesez sa charge. » 

On le f i t , et on t rouva qu'el le é t a i t de 1,000 l i 
vres arabes. Peu a p r è s pa ru t le p r o p r i é t a i r e d u 
chameau, q u i v i t avec s t u p é f a c t i o n ce dont i l 
s'agissait. 

« Ne. sais-tu pas, s ' é c r i e le bey, que t u ne peux 
mettre sur t on chameau que 700 l ivres, et non 
pas 1,000? L a m o i t i é de cette somme, en coups 
de b â t o n , te p è s e r a i t lourdement , comprends 
combien le double p è s e à cet an ima l ! Mais par 
la barbe d u p r o p h è t e , et par A l l a h , le Tout -Puis 
sant, q u i a f a i t les hommes et les an imaux f r è r e s , 
je te mon t r e r a i ce que c'est que de tou rmen te r 
un an imal . Saisissez-le, et donnez- lu i 500 coups 
de b â t o n ! » 

L 'o rd re f u t e x é c u t é ; le f e l l ah r e ç u t les 
500 coups. 

« Va main tenant , d i t le j u g e , et si t on chameau 
t'accuse encore, t o n sort sera p i re ! » 

« Que le Seigneur te conserve, Excellence, et 
b é n i s s e ta justice ! » d i t le fe l l ah , et i l s'en alla. 

Pour h â t e r la marche d u chameau, le chame
l i e r claque avec la langue, ou fa i t claquer son 
foue t dans l ' a i r . U n bon chameau ne do i t pas 
ê t r e f r a p p é ; la voix do i t suf f i re pour le gu ider . 
Dans plusieurs caravanes, on met à ces an imaux 
des clochettes, dont le son p a r a î t les exciter. Le 
chant les é g a y é , comme j ' a i souvent eu occasion 
de le remarquer dans le d é s e r t . Quand le soir ar
r ive , q u e f a t i g u é s e t b r û l é s , les enfants de la Nubie 
semblent r e n a î t r e à une nouvelle vie , des chants 
sortent de toutes les bouches ; les chameaux re
lèven t la t ê t e , a l longent les oreilles, et semblent 
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met t re plus d 'ent ra in à l eur marche . Dans les 
noces, les chameaux por ten t des l i t i è r e s f o r m é e s 
de feui l lage et de branches de pa lmiers , o ù sont 
quatre o u six femmes ; ils marchen t avec u n 
cer ta in pla is i r d e r r i è r e les musiciens arabes, don t 
les i n s t r u m e n t s , datant de l 'enfance de l ' a r t , 
produisent u n b r u i t i n f e r n a l . Cet an ima l p a r a î t 
donc avoir des sentiments pour autre chose que 
pour sa n o u r r i t u r e . 

Le p r i x d 'un bon chameau varie suivant les 
l oca l i t é s . U n excellent b ischar in v a u t , p re 
m i è r e m a i n , de 300 à 450 francs de not re m o n 
naie ; un chameau de somme ord ina i re se paye 
rarement plus de 110 francs . D ' a p r è s nos i d é e s , 
ces p r i x seraient t r è s - b a s ; mais dans le Soudan , 
o ù l 'argent a une t r è s - g r a n d e valeur, ce sont de 
fortes sommes. Pour 40 f rancs , on peut acheter 
un jeune chameau, o u u n chameau de q u a l i t é 
i n f é r i e u r e . Presque par tou t , le p r i x d ' un chameau 
est le m ê m e que celui d 'un â n e ; dans le Soudan, 
u n bon â n e vaut plus que le m e i l l e u r chameau. 

M a l a d i e s e t ennemis . — L e chameau est 
e x p o s é à diverses maladies ; mais ce n'est que 
t ou t à fa i t au sud, qu'elles apparaissent sous 
f o r m e d ' é p i d é m i e s et e n l è v e n t beaucoup d ' a n i 
maux . Dans le n o r d , les coliques et la d i a r r h é e 
sont les plus redoutables. Quelques chameaux 
sont pr is d'une sorte de t é t a n o s q u i les empor te 
rapidement . Dans le Soudan, une m o u c h e cau 
serait, d i t -on , la m o r t d 'un t r è s - g r a n d n o m b r e ; 
mais c'est probablement le c l ima t , auquel ne 
peuvent r é s i s t e r ces an imaux , q u i est cause de 
cette m o r t a l i t é . La p l u p a r t succombent dans 
leurs voyages ; u n pe t i t nombre seulement est 
abattu. L a m o r t du dromadai re a quelque chose 
de p o é t i q u e , qu ' e l l e arr ive sur le sable d u d é s e r t 
ou à l ' aba t to i r . 

Dans le d é s e r t , le s imoun est l ' ennemi le plus 
te r r ib le d u chameau. L ' a n i m a l c o n n a î t la chaleur 
q u i p r é c è d e la t ou rmen te , i l devient i n q u i e t , 
anxieux ; quoique f a t i g u é , i l t ro t te aussi rap ide
men t que possible. L e vent s'est levé ; à ce m o 
men t , on ne peut p lus le fa i re avancer, i l se c o u 
che, le d e r r i è r e contre le vent , le cou a l l o n g é , la 
t ê t e à ter re . I l souffre autant que l ' h o m m e , q u i , 
pendant le s i m o u n , a ses membres b r i s é s , et est 
é p u i s é comme a p r è s une longue malad ie . Quand 
la t e m p ê t e a p a s s é , et que l ' on charge de nouveau 
la pauvre b ê t e , o n vo i t combien chaque pas l u i est 
dou loureux . Sa soif est a u g m e n t é e , sa faiblesse 
c r o î t con t inue l l ement . I l tombe , et aucun c r i , 
aucun coup de foue t ne peuvent le relever. L ' A 
rabe le d é c h a r g e et, le c œ u r a t t r i s t é , l 'œi l peu t -
ê t r e b a i g n é de larmes, l 'abandonne à son t r i s te 
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Fig. 223. Le Chameau. — Les hêtes.de somme, d'après UIH photographie prise en Égypte. (Collection de M. H. B 
I 

sort . L u i aussi, le spectre de la soif le pousse en 
avant ; i l ne peut rester p r è s de sa b ê t e . Une 
bonne g o r g é e d'eau, u n peu de n o u r r i t u r e la 
sauveraient ; mais on est dans le d é s e r t , et a p r è s 
le passage d u s imoun q u i a d e s s é c h é l 'eau dans 
les outres, on manque de boisson comme de 
n o u r r i t u r e . Le lendemain m a t i n , le chameau 
n'est plus qu 'un cadavre ; avant m i d i , d é j à , ses 
ensevelisseurs, les vautours , planent au-dessus 
de l u i ; l ' un a p r è s l 'autre i ls s 'abattent sur son 
cadavre ; un combat a c h a r n é se l iv re au tour de 
l u i , et à la nu i t , le chacal a f f a m é ou l ' h y è n e 
avide t rouvent encore mais à peine de q u o i se 
rassasier. 

L a d u r é e ord ina i re de la vie du dromadai re en 
A f r i q u e , est de quarante et m ê m e c inquante ans. 
Sant i a c o n s t a t é que ceux que l ' on é lève en Tos
cane ne vivent pas plus de v ing t -c inq à t rente 
ans ; ceux que l 'on soumet au t rava i l aura ient 
une vie moyenne de v ing t ans. 

Usages e t p r o d u i t s . — I n d é p e n d a m m e n t des 
services q u ' i l en obt ient comme b ê t e de somme, 
l ' homme re t i re encore d u dromadai re des p r o 
duits impor tants : i l mange sa chair , bo i t son 
f a i t , et ut i l ise sa peau et ses poi ls . 

C'est un spectacle saisissant que de voir le 
boucher ordonner au chameau de s'agenouiller 
pour recevoir le coup de m o r t . Sans aucun pres
sent iment , i l l u i o b é i t , et à l ' ins tant l ' homme lui 
plonge dans la gorge son couteau , en cr iant par 
t ro is fois : « A l l a h akbar 1 » D i e u est grand ! — 
D'ord ina i re le coup est si p r o f o n d et si bien di
r i g é que la moel le é p i n i è r e est t r a n c h é e ; l 'animal 
m e u r t i m m é d i a t e m e n t ; c o m m e q u a n d le simoun 
souff le au d é s e r t , i l pose la t ê t e à ter re , et après 
quelques convulsions t o u t est f i n i . On le retourne 
alors, on l u i f end le ventre , on le d é p o u i l l e , et on 
se sert i m m é d i a t e m e n t de sa peau pour entourer 
la v iande. Cette v iande, à moins qu 'el le ne soit 
f o u r n i e par de jeunes an imaux , est du re , et de 
peu de va leur ; dans le Soudan, elle se paye à 
peine 42 cent imes le k i l o g r a m m e . D ' a p r è s le gé
n é r a l Daumas ( I ) , on recherche p a r t o u t la bosse 
{deroua) c o m m e u n mets d é l i c i e u x . On n'utilise 
pas le sang. 

Le l a i t des chamelles est p r é c i e u x pour p r é 
parer les a l iments et p o u r a t t é n u e r les effets per-

(I) Daumas, Du chameau d Afrique (Bull, de la Soc 
d'acc/imatation, déc. 1854). 
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n ic ieux de la datte, toutefois les E u r o p é e n s en 
f o n t peu d'usage : i l est gras et é p a i s , et r é p u g n e 
à ceux q u i n 'y sont pas h a b i t u é s . 

On emploie beaucoup la fiente de chameau. 
Dans les voyages à travers le d é s e r t , on la ramasse 
chaque m a t i n , et le soir, elle sert de combus
t ib l e . Dans l ' É g y p t e , on recueil le de m ê m e le f u 
m i e r de chameau, de b œ u f , de cheval, d ' â n e ; on 
en f o r m e des boules que l ' on s è c h e au soleiL et 
q u i servent de combust ib le . 

La peau entre dans la confec t ion de divers 
objets : t a n n é e , elle f o u r n i t u n c u i r assez bon , 
dont on se sert pour fa i re des valises, pour cou
vr i r des malles, pour des chaussures et pour d'au
tres objets. E l le n 'a cependant pas une grande 
d u r é e . M o u i l l é e , puis cousue sur l ' a r ç o n de la 
selle, elle l u i donne, sans le secours d 'un seul 
c l o u , d 'une seule chevi l le , une so l id i t é à tou te 
é p r e u v e . 

L e p o i l sert pou r fa i re des é t o f f e s , des tentes, 
BBEHM. 

des cordes, des sacs, des couvertures p o u r les 
chevaux. 

Santi (1) nous apprend q u ' à Pise le p o i l des 
dromadaires sert à r e m p l i r des matelas, et q u ' o n 
en f a i t aussi des t r icots grossiers. « Je suis d 'avis, 
a j ou t e - t - i l , qu 'en le t i r a n t , o u en le m ê l a n t à 
d 'autre p o i l , ou à de la laine fine, i l serait bon 
pour des t r icots d 'une me i l l eu re q u a l i t é , p o u r 
des é to f fes et pour des feutres . » 

LE CHAMEAU DE LA BAC TRI ANE — CAMELUS 
BACTRIAJSVS. 

Das Trampelthier, The Baclrian Camel. 

Caractères. — Le chameau de la Bactriane ou 
chameau à deux bosses (fig. 224), est moins beau 
encore que le d romada i re : aucun r u m i n a n t ne 
r é g a l e en l a ideur . I l se d is t ingue de son c o n g é -

Ci) Santi, Mémoire sur les chameaux de Pise [Ann. du 
Muséum. Paris, t. XVII, p. 328). 

I I — 156 
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n è r e par la p r é s e n c e de deux bosses, correspon
dant, l 'une au garrot , l 'autre au sacrum. Son pe
lage est plus é p a i s , de couleur plus f o n c é e , et 
l ' u n b r u n sombre ou r o u x en é t é . L e chameau à 

deux bosses a le corps plus gros que le droma
daire , mais ses jambes sont plus courtes, ce q u i 
le r end encore plus monst rueux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e * — L e chameau à 
deux bosses remplace le dromadai re dans l 'Asie 
centrale et or ienta le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l p a r a î t 
avoir les m ê m e s m œ u r s que le dromadaire : 
nous manquons cependant de dé t a i l s b ien p r é c i s . 

I l est en r u t depuis f év r i e r j u squ ' en a v r i l . 
Les m â l e s se l iv ren t entre eux des combats, 
comme les dromadai res . Les deux e s p è c e s peu 
vent s'accoupler, et p rodu i re des m é t i s , à une 
o u à deux bosses, mais q u i sont t o u j o u r s f é 
conds. 

Usages e t p r o d u i t s . — L e chameau à deux 
bosses est u t i l i s é , depuis u n temps i m m é m o r i a l , 
comme a n i m a l domestique par les Tartares, les 
Mongols et les Chinois ; ce n'est pas une b ê t e de 
selle, au m ê m e t i t r e que le d romada i r e ; son 
a l lu re lourde f a i t qu 'on ne peut s'en servir pour 
un voyage rapide. 

L e chameau à deux bosses sert au grand 
commerce de l ' i n t é r i e u r de l 'Asie ; c'est par l u i 
que se f a i t t o u t le t raf ic entre la Chine et la 
Russie. De P é k i n par tent des caravanes q u i t ra
versent toute la Chine et vont jusqu 'en S i b é r i e . 
L e pelage épa i s de cet an imal l u i permet de r é 
sister à u n c l ima t r i g o u r e u x ; i l peut ê t r e em
p l o y é m ê m e en hiver . Les Boukhariens p o s s è 
dent de grands t roupeaux de chameaux, et c'est 
par eux que se f o n t les é c h a n g e s de m a r c h a n 
dises entre les Indes et la Russie. Pour les K a l -
mouks , le chameau est l ' an ima l domest ique le 
plus u t i l e ; c'est g r â c e à l u i qu ' i ls peuvent mener 
leur vie nomade : i l t ransporte toute la fami l le ,avec 
tous ses bagages, au travers des steppes ; por te 
sur son dos le bois et les roseaux; donne son la i t , 
sa la ine , sa viande et sa peau. 

E n S i b é r i e , o n le p r o t è g e contre le f r o i d au 
moyen de couvertures faites avec ses propres 
poils ; les K i r g h i z enveloppent c o m p l è t e m e n t 
leurs chameaux avec ces couvertures. Dans ces 
pays, le chameau à deux bosses a presque le 
m ê m e sort qu 'en A f r i q u e le dromadai re . L e 
s imoun est r e m p l a c é par la t ou rmen te de neiges; 
la chaleur, par les f ro id s de l ' h ive r . 

Les Persans se servent des chameaux comme 
d 'une forteresse v ivante . I l s les chargent d 'un 
b â t l o u r d , q u i est l ' a f f û t d 'une pet i te p i è c e de 

canon ; i ls l eu r f o n t en ou t re por te r des sacs 
ren fe rman t les m u n i t i o n s . Des a r t i l l eu r s s p é 
ciaux mon ten t ces chameaux, et f o r m e n t u n 
corps de t r oupe , souvent t r è s - u t i l e . 

LES LAMAS — AUCHENIA. 

Die Lamas, The Llamas. 

Caractères. — Les lamas sont les camélidés 
d ' A m é r i q u e . I l s nous fournissent encore un exem
ple de ce f a i t : que les e s p è c e s a m é r i c a i n e s sont 
des nains, r e la t ivement aux e s p è c e s correspon
dantes de l 'ancien monde . Les lamas d i f f è r e n t des 
chameaux par l eu r plus fa ib le t a i l l e , comme le 
p u m a d i f f è r e du l i o n , c o m m e les p lus grands pa
chydermes d u nouveau monde d i f f è r e n t des 
g é a n t s de l ' anc ien con t inen t . I l convient d'a
jou te r cependant que les lamas habi tent les 
montagnes, et qu ' i l s ne peuvent , par cela m ê m e , 
a c q u é r i r les d imensions de leurs c o n g é n è r e s af r i 
cains o u asiatiques. 

Les lamas d i f f è r e n t des chameaux par leur 
t a i l l e plus fa ib le , l eur t ê t e r e la t ivement grande, 
fo r t ement c o m p r i m é e , leur museau p o i n t u , leurs 
yeux et leurs oreil les re la t ivement grands, leur 
cou long et mince , leurs jambes hautes et é l an 
c é e s , à doigts s é p a r é s , à c a l l o s i t é s faibles, et par 
leur p o i l l o n g et l a ineux . I l s n ' o n t pas de bosse; 
leurs flancs sont encore p lus é t r a n g l é s que ceux 
des chameaux. I l s on t les deux incisives s u p é 
rieures larges et arrondies en avant, minces en 
a r r i è r e ; les deux i n f é r i e u r e s t r è s - l a r g e s , si l lon
n é e s en a r r i è r e , p l a c é e s hor izon ta lement ; les 
molaires simples, var ian t suivant l ' â g e . L a pre
m i è r e de ces mola i res , q u i a la f o r m e d'une canine, 
tombe pendant l ' a l l a i t ement . L e u r colonne ver
t é b r a l e se compose de sept v e r t è b r e s cervicales 
t r è s - l o n g u e s , d i x dorsales, sept lombai res , c inq 
s a c r é e s et douze caudales. L e u r langue longue et 
mince est couverte de papilles dures et c o r n é e s ; 
la panse est d iv i s ée en deux parties ; i l n ' y a pas 
de cai l le t te , et l ' i n t e s t i n a seize fo is la longueur 
d u corps. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les la
mas hab i ten t les hauts plateaux de la c h a î n e des 
C o r d i l l è r e s . I l s ne se t rouven t b i en que dans les 
r é g i o n s f ro ides , aussi n'est-ce que t o u t à f a i t au 
sud de la c h a î n e des Andes qu ' i l s descendent 
jusque dans les pampas de l a Patagonie. P r è s de 
l ' é q u a t e u r , i ls se t i ennen t à une a l t i t ude de 4 à 
5,000 m è t r e s au-dessus d u niveau de la m e r ; ils 
ne peuvent v ivre au-dessous de 2,600 m è t r e s ; la 
f ro ide Patagonie , au con t ra i r e , l e u r o f f r e des 
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loca l i t és convenables, m ê m e à une fa ib le a l t i tude . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les e s p è c e s 

sauvages se r é f u g i e n t pendant la saison h u m i d e 
sur les cimes et les c r ê t e s les plus é l evées , et 
descendent dans les va l l ées fer t i les pendant la s é 
cheresse . 

Ces an imaux v ivent en soc i é t é s plus ou moins 
nombreuses, de quelques centaines d ' ind iv idus 
par fo i s . 

Les lamas emploient v is -à-v is des autres ani
maux u n s ingul ier mode de d é f e n s e . I l s laissent 
approcher leur adversaire, rabat tent leurs oreilles 
en a r r i è r e , prennent une expression de c o l è r e , et 
t o u t à coup l u i lancent avec violence, et d 'or
dinaire avec s û r e t é , leur salive et des herbes qu ' i l s 
ont dans la bouche. Lorsqu ' i l s sont p o u s s é s , i ls 
mordent et donnent des coups de p ied . 

Usages e t p r o d u i t s . — On les chasse t r è s - a c 
t ivement , pour en avoir la chair et la to ison. 

Les lamas appartiennent à quatre formes diffé
rentes q u i , depuis les temps anciens, por tent les 
noms de guanaco, lama, alpaca ou paco et vù 
gogne. Mais les naturalistes sont p a r t a g é s d 'op i 
n i o n sur la valeur s p é c i f i q u e de ces an imaux. Les 
uns voient , dans le guanaco, la souche d u lama 
et de l 'alpaca, et s 'appuient sur tout sur ce que 
le lama et le guanaco se croisent et produisent 
des petits f é c o n d s . Les autres, prenant sur tout en 
c o n s i d é r a t i o n l 'ensemble de l ' an ima l , regardent 
les d i f f é r e n c e s qu' i ls observent comme plus i m 
portantes que de l égè r e s variations de f o r m e , et 
eomme assez importantes , en tous cas, pour ad
met t re , ainsi que les i n d i g è n e s l ' on t f a i t de tou t 
temps, l ' i n d é p e n d a n c e de ces quatre e s p è c e s . U n 
natural is te des plus d i s t i n g u é s , Tschud i , s'est 
r a n g é à cette op in ion ; nous n'avons pas de m o 
t i f s pour ne pas fa i re de m ê m e . D'ai l leurs la 
chose est assez i n d i f f é r e n t e ; dans tous les cas, 
d 'un autre c ô t é , chacun de ces an imaux est par 
l u i - m ê m e assez impor tan t , pou r exiger de nous 
une descript ion c o m p l è t e . 

Le guanaco et la vigogne sont encore sauvages ; 
les deux autres e s p è c e s sont soumises à l ' h o m m e 
depuis des temps i m m é m o r i a u x . Lors de la 
d é c o u v e r t e de l ' A m é r i q u e , le lama et l 'alpaca 
é t a i e n t d é j à des an imaux domestiques ; les P é r u 
viens, dans leurs t radi t ions , fon t remonter cette 
domest icat ion à la p r e m i è r e p é r i o d e de l 'exis
tence de l ' h o m m e sur la ter re , à l ' appar i t ion de 
leurs demi-dieux. Des supersti t ions de toute na
tu re avaient cours dans le peuple au sujet des sa
crif ices de lama ; l eur couleur sur tou t é t a i t s p é 
c i f iée et var ia i t suivant les f ê t e s . Les premiers 

Espagnols t r o u v è r e n t de grands t roupeaux de 
lamas en la possession des habitants des m o n t a 
gnes, et les d é c r i v i r e n t assez b ien , m a l g r é u n peu 
d ' o b s c u r i t é , pour qu 'on puisse sans peine recon
n a î t r e les e s p è c e s qu ' i l s ont en vue. 

Xerez, q u i raconte la c o n q u ê t e d u P é r o u par 
Pizarre, parle d u lama comme d 'une b ê t e de 
somme. « A six lieues de Caxamalca, d i t - i l , au tour 
d 'un lac e n t o u r é d'arbres, habi tent des bergers 
indiens ; ils ont des moutons de diverses e s p è c e s , 
les uns peti ts comme les n ô t r e s , les autres assez 
grands pour qu ' i l s puissent les u t i l i ser c o m m e 
b ê t e s de somme. » 

E n 1541, Pedro de Gieza dis t ingue par fa i te 
men t les quatre e s p è c e s : « I l n ' y a pas de part ie 
d u monde, d i t - i l , o ù l 'on t rouve des moutons 
aussi extraordinaires qu 'au P é r o u , au C h i l i et 
dans quelques provinces du Rio de la P la la . Us 
sont au nombre des an imaux les p lus ut i les que 
Dieu a i t c r é é s ; dans sa providence, i l les a fa i ts 
pour les habitants de ces pays, q u i sans eux ne 
pour ra ien t subsister. Dans la plaine,les i n d i g è n e s 
cul t ivent le coton dont ils f o n t des habits ; dans 
les montagnes, et dans beaucoup de l o c a l i t é s , ne 
croissent n i arbres n i cotonniers ; les habitants 
n 'auraient donc pas de quo i se v ê t i r , si D ieu ne 
leur avait d o n n é une q u a n t i t é de ces a n i m a u x ; 
seulement, les invasions des Espagnols ont consi
d é r a b l e m e n t d i m i n u é leur n o m b r e . Les i n d i g è n e s 
appellent ces moutons /amas,etles b é l i e r s urcos. Us 
ont la ta i l le d 'un pet i t â n e , les sabots larges et le 
ventre gros ; i ls ont le cou et le p o i l d u chameau, 
l 'apparence d u m o u t o n . Us se nourrissent d'her
bes. I ls sont t r è s - a p p r i v o i s é s , nu l l emen t r é t i f s ; 
quand i ls souf f ren t , i ls se j e t t en t par terre , et 
g é m i s s e n t comme les chameaux. Les b é l i e r s por 
tent f ac i l ement deux ou t rois arrobes sur l eu r 
dos ; l eu r Viande, q u i est t r è s - d é l i c a t e , ne pe rd 
r i en de sa q u a l i t é par le t r ava i l . 

« I l est une e s p è c e voisine qu ' on n o m m e guanaco ; 
c'est u n an ima l de m ê m e apparence que les l a 
mas, mais i l est p lus grand. Des t roupeaux n o m 
breux sont d i s p e r s é s dans les champs, et courent 
avec une te l le r a p i d i t é que les chiens peuvent à 
peine les a t te indre . 

« On trouve encore une t r o i s i è m e sorte de ces 
moutons , que l ' on n o m m e vigognes. Celles-ci 
sont encore plus rares que les guanacos, et cou
rent dans le d é s e r t , paissant les herbes que D i e u 
y f a i t pousser. L e u r laine est excellente ; aussi 
bonne, s inon mei l l eure , que celle des m é r i n o s . 
Je ne sais si l ' o n peut en tisser de la to i le ; mais 
on en f a i t , pour les grands d u pays, une é to f f e 
q u i est admirab lement bel le . 
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« L a viande d u guanaco et de la vigogne est 
t r è s - b o n n e ; elle a le g o û t d u m o u t o n . Dans la 
vi l le de la Paz, j ' a i m a n g é de la cbair de gua
naco sa lée et f u m é e ; j amais j e n ' a i r i en g o û t é de 
me i l l eu r . 

« I l existe encore une q u a t r i è m e e s p è c e appr i 
vo i sée que l ' on n o m m e paco ; sa laine est t r è s -
longue, mais sale; elle a i e po r t des lamas ou des 
moutons , mais elle est plus pet i te . Les agneaux 
ressemblent à ceux d'Espagne. 

« Sans ces moutons et ces b é l i e r s , o n ne pour
ra i t t ransporter toutes les marchandises de Po-
tos i , q u i est une des plus grandes vil les de c o m 
merce . » 

De ces d o n n é e s , i l r é s u l t e é v i d e m m e n t que, de
puis t rois cents ans, les quatre formes de lamas 
ne se sont pas m o d i f i é e s , et cela est en faveur 
de leur i n d é p e n d a n c e s p é c i f i q u e . Les e x p é r i e n c e s 
r é c e n t e s nous ont aussi m o n t r é qu 'on ne pouvai t 
t i r e r d 'argument solide de la f é c o n d i t é des petits 
produits par les croisements ; et, en m ê m e temps, 
tombe la p r inc ipa le raison de ceux q u i ne v o u 
laient vo i r dans ces formes que deux e s p è c e s , et 
deux races obtenues par la domes t ica t ion . 

LE LAMA GUANACO. — AVCHENIA GUANACO. 

Der Guanaco, The Guanaco. 

Caractères. — Le guanaco est avec le lama 
le plus grand des m a m m i f è r e s terrestres de l ' A 
m é r i q u e d u Sud, et, q u o i q u ' i l n'existe q u ' à l ' é t a t 
sauvage, i l est u n des plus impor tan t s . I l a la 
ta i l le d u cerf ; son por t est i n t e r m é d i a i r e à ce
l u i d u m o u t o n et à ce lu i d u chameau. L a l o n 
gueur d u corps de l ' an imal adul te est de 2 m , 4 0 ; 
celle de la queue de 25 cent. ; sa hauteur , au 
garrot , est de l m , 1 0 ; la distance d u sol au som
met de la t ê t e , de l m , 6 0 . L a femel le ressemble 
c o m p l è t e m e n t au m â l e ; elle est seulement u n 
peu plus pet i te . 

Gomme tous les autres lamas, le guanaco a le 
corps propor t ionne l lement cour t et r a m a s s é ; la 
po i t r i ne et les é p a u l e s hautes et larges, le t r a i n 
de d e r r i è r e mince , les flancs fo r t emen t r e n t r é s . 
L a t ê t e est longue, c o m p r i m é e l a t é r a l e m e n t ; le 
museau obtus ; la l èv re s u p é r i e u r e saillante, 
p r o f o n d é m e n t fendue , peu poi lue , t r è s - m o b i l e ; 
les naseaux sont longs , minces, susceptibles de 
se f e r m e r ; le bout d u nez est couvert de poils ; 
les oreilles on t envi ron la m o i t i é de la longueur 
de la t ê t e ; elles sont longues, o v o ï d e s , minces, p o i 
lues des deux c ô t é s , t r è s - m o b i l e s ; les yeux sont 
grands et v i f s , à pup i l l e transversale, à cils longs, 
sur tout à la p a u p i è r e s u p é r i e u r e ; les jambes sont 

hautes et minces , les pieds a l l o n g é s , les doigts 
fendus jusqu ' au m i l i e u , et e n t o u r é s à l eur e x t r é 
m i t é de sabots incomplets , pet i ts , é t r o i t s , po in 
tus, u n peu r e c o u r b é s en dessous ; la plante est 
grande et cal leuse; les a r t icu la t ions sont d é p o u r 
vues des ca l lo s i t é s que l ' on v o i t chez les cha
meaux ; la queue est t r è s - c o u r t e et t ou f fue à sa 
face s u p é r i e u r e , presque c o m p l è t e m e n t d é n u d é e 
à sa face i n f é r i e u r e ; l ' an ima l la por te r e l evée . 

Le corps est recouver t d 'un pelage assez long , 
abondant , mais l â c h e , c o m p o s é de poils soyeux 
longs et minces et d ' u n duvet cour t et fin. Les 
poils de la face et d u f r o n t sont cour ts ; ceux-ci, 
toutefois , commencent à s 'allonger; t o u t le corps, 
à pa r t i r de l ' occ ipu t , est couver t d'une toison l a i 
neuse, mo ins mol le cependant que celle d u lama. 
Les poils d u ventre et la face in te rne des cuisses 
sont t r è s - c o u r t s ; ceux des jambes sont courts et 
raides.La couleur g é n é r a l e de l ' a n i m a l est u n roux 
b r u n sale ; le m i l i e u de la p o i t r i n e et d u ventre, 
les fesses, la face in t e rne des membres , sont 
b l a n c h â t r e s ; le f r o n t , le dos et les yeux sont 
noirs ; les joues et les tempes sont d ' u n gris f o n c é ; 
la face in te rne des orei l les est d 'un b r u n no i r , la 
face externe d 'un gris n o i r ; une tache a l longée 
noi re s ' é t e n d sur les pieds de d e r r i è r e . L ' i r i s est 
b r u n f o n c é ; les cils sont n o i r s ; les sabots gris-
n o i r . 

L a femel le a qua t re mamelons . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e guanaco 

se t rouve dans les C o r d i l l è r e s , depuis le dé t ro i t 
de Magel lan j u s q u ' a u n o r d d u P é r o u . I l est sur
t o u t abondant dans la par t ie sud de la c h a î n e des 
Andes. Dans les endroi ts h a b i t é s , i l n'est plus en 
aussi g rand nombre qu 'au t re fo is par suite de la 
chasse qu 'on l u i f a i t : G œ r i n g en a cependant 
r e n c o n t r é quelques-uns aux environs de Men
doza. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Son habitat 
varie suivant les saisons. Quand la v é g é t a t i o n se 
réve i l l e dans les hauteurs , le guanaco monte jus
q u ' à la l i m i t e des neiges ; à mesure que la s é 
cheresse ar r ive , i l redescend dans les v a l l é e s fer
t i les . I l év i t e avec soin les champs de neige; 
ses pieds ne sont pas o r g a n i s é s p o u r l u i per 
met t re de se t e n i r sur u n sol glissant. Dans les 
va l l ées , i l cherche les p â t u r a g e s les plus abon
dants. 

Les guanacos v iven t en petites t roupes : Meyen 
en a v u de sept à d i x , et m ê m e d é c e n t i nd iv idus . 
Chaque t roupe se compose de p lus ieurs femelles 
et d ' u n seul m â l e ; c e l u i - c i ne souf f re dans sa 
t roupe que de jeunes m â l e s , encore incapables 
de se r ep rodu i re . D è s qu ' i l s on t a t t e in t u n cer-
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Fig. 225. Le Lama proprement dit. 

t a in â g e , commencen t des batailles, à la suite 
desquelles les plus faibles, ob l i gé s de c é d e r la 
place aux plus for t s , se r é u n i s s e n t avec leurs 
é g a u x et avec de jeunes femelles. Pendant le 
j o u r , ces an imaux vont d 'une va l l ée à l 'autre , 
paissant con t inue l l emen t ; j amais i ls ne m a n 
gent la nu i t . Us vont s'abreuver le m a t i n et le 
soir. Leu r nou r r i t u r e consiste en herbes succu
lentes, et au besoin en mousses. 

Tous les mouvements d u guanaco sont v i fs et 
rapides, moins cependant qu 'on ne le c ro i r a i t . 
E n p l a ine , u n bon cheval l ' a t te in t f ac i l ement ; 
i l est v r a i q u ' u n chien ord ina i re a de la peine à le 
suivre. Sa course est u n pe t i t galop, à l ' amble , 
comme celu i des chameaux. I l por te le cou 
hor izonta lement , le l ève et l'abaisse sans cesse. 
L e guanaco g r impe admi rab lemen t . I l c o u r t 
comme u n chamois sur les pentes les plus raides, 
m ê m e l à o ù le p lus agi le mon tagnard ne t rouve 
pas de quo i poser son p i e d ; i l regarde avec s û 
r e t é au f o n d des p r é c i p i c e s les p lus a f f reux . Pour 

se reposer, i l se couche, comme le chameau, sur 
sa po i t r ine et sur ses pattes; i l s'y p r e n d c o m m e 
l u i aussi pour se lever et se baisser. I l r u m i n e 
pendant le repos. L o r s q u ' u n t roupeau de guana-
cos p rend la f u i t e , les femelles et les jeunes cou
rent devant, le m â l e les sui t , et les pousse sou
vent avec sa t ê t e . Ce lu i - c i se t i en t d 'o rd ina i re à 
quelques pas de son t roupeau , et veil le sur l u i 
pendant q u ' i l p a î t . A u m o i n d r e indice de danger, 
i l pousse u n b ê l e m e n t assez semblable à ce lu i d u 
m o u t o n , et a u s s i t ô t les t ê t e s se l è v e n t , regardent 
d e ç à , d e l à ; puis toute la bande par t , d 'abord 
lentement , ensuite avec une vitesse croissante. 
T r è s - r a r e m e n t , u n h o m m e à p i e d p e u t s ' a p p r o c h e r 
d ' un t roupeau de guanacos femelles . L e u r cur io 
s i té est t r è s - g r a n d e : Meyen rencon t ra souvent 
de ces an imaux q u i , au l i eu de prendre i m m é 
d ia tement la f u i t e , venaient j u s q u ' a u p r è s des che
vaux, s ' a r r ê t a i e n t et les regardaient ; a p r è s q u o i 
i ls par ta ient au t r o t . G œ r i n g a é g a l e m e n t remar
q u é que les guanacos sont t r è s - c u r i e u x . Quand îi 
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traversait t r a n q u i l l e m e n t à cheval les va l l ées des 
C o r d i l l è r e s , i l entendait souvent au-dessus de l u i 
u n hennissement pa r t i cu l i e r , et voyait alors au 
haut d 'une roche le guide du t roupeau , q u i le 
regardait i m m o b i l e ; peu à peu la bande se ras
semblait autour d u chef, et tous le c o n s i d é 
raient . S'en app rocha i t ' i l , i ls s 'enfuyaient et g r i m -
paientavecla plus grande ag i l i t é le l o n g des parois 
les plus e s c a r p é e s des rochers. Puis , a p r è s avoir 
ainsi pris une certaine avance, ils s ' a r r ê t a i e n t et 
le regardaient de nouveau. Jamais, cependant, 
ils ne le l a i s s è r e n t t r o p approcher, et i l l u i f a l l u t 
une carabine excellente pour pouvoi r en t i r e r . 

Les guanacos on t la curieuse habi tude de d é 
poser tou jour s leurs e x c r é m e n t s en u n tas, et 
quand ce tas est t r op grand, i ls en f o n t u n autre à 
c ô t é . 

Le r u t a l i eu en a o û t et septembre. Les m â l e s , 
à cette é p o q u e , se l iv ren t des combats ter r ib les 
pour c o n q u é r i r la d i r ec t ion d 'un t roupeau. Us se 
p r é c i p i t e n t l ' u n sur l 'autre en c r i an t ; i ls se mor 
dent, se poursuivent , cherchent à se renverser 
ou à se p r é c i p i t e r l ' u n l 'autre dans u n a b î m e . 

A p r è s une gestation de d ix à onze mois , la fe
mel le me t bas u n pet i t , q u i n a î t par fa i tement dé 
v e l o p p é , couvert de poils et les yeux ouverts ; 
elle l 'a l la i te pendant quatre mois , le soigne avec 
tendresse, le garde a u p r è s d'elle j u s q u ' à ce q u ' i l 
soit c o m p l è t e m e n t adulte et p ropre à prendre 
par t aux luttes q u i ont l i eu à l ' é p o q u e des 
amours . 

On vo i t parfois des guanacos se j o i n d r e à u n 
t roupeau de lamas o u de vigognes, mais sans s'y 
m ê l e r i n t i m e m e n t . Par contre , guanacos et a l -
pacas paissent souvent ensemble sur les hauts 
plateaux. 

Le guanaco se d é f e n d contre ses pareils à coups 
de dents et à coup de p ied ; v i s -à -v i s des autres 
an imaux, i l emploie les m ê m e s moyens de d é 
fense que ses c o n g é n è r e s , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l lance 
sur eux une bave m ê l é e à des a l iments . 

Chasse.— L ' h o m m e est et demeure le plus re
doutable ennemi d u guanaco. Quant à ses autres 
adversaires, i l l eur é c h a p p e , g r â c e à son a g i l i t é . 
On a d i t que le condor en d é t r u i s a i t beaucoup ; la 
question n'est pas r é s o l u e ; cependant i l est p r o 
bable que ce rapace en l ève les an imaux jeunes 
et sans d é f e n s e . 

Les A m é r i c a i n s d u Sud chassent les guanacos 
avec passion, pour se procurer leur chair et leur 
toison. On les pousse avec des chiens dans une 
gorge, et là on l eu r j e t t e au cou le lasso. Sur les 
flancs des montagnes , tous les lamas é c h a p p e n t 
f ac i l emen t aux chasseurs. I l est d i f f i c i l e de les 

approcher à p o r t é e de f u s i l . Su r les hauts pla
teaux o ù l ' h o m m e manque de ressources a l i 
mentaires , la chasse d u guanaco et de la vigo
gne devient une n é c e s s i t é . 

C a p t i v i t é . — Dans les montagnes , on prend 
d é j e u n e s guanacos et on les apprivoise. Dans leur 
p remie r â g e , i ls sont charmants , confiants , sui
vent l eu r m a î t r e c o m m e u n ch i en , se laissent 
t r a i t e r c o m m e des agneaux ; mais , en vieillissant, 
t o u t l eur a t tachement pour l ' h o m m e dispara î t . 
On arr ive ra rement à les dresser, à les fa i re sortir 
et ren t rer l i b r emen t , à l eu r fa i re chercher eux-
m ê m e s leur n o u r r i t u r e , c o m m e la cherchent les 
lamas. I ls f o n t tous leurs effor ts pour é c h a p p e r à 
la d o m i n a t i o n de l ' h o m m e , et m o n t r e n t par leurs 
crachements quelles sont leurs in tent ions . On 
n o u r r i t f ac i l ement ces an imaux avec d u f o i n , de 
l 'herbe, du pa in et des grains. I l s se reproduisent 
en c a p t i v i t é , m ê m e en E u r o p e , lorsqu ' i ls sont 
b ien s o i g n é s . 

LE LAMA PROPREMENT DIT — AUCHENIA LAMA. 

Bas Lama, The Llama. 

Meyen et d'autres naturalistes pensent que le 
l ama ne serait q u ' u n guanaco a m é l i o r é ; Tschudi 
s 'é lève fo r t ement contre cette o p i n i o n . « Par 
quo i , d i t - i l , u n a n i m a l s ' a m é l i o r e - t - i l ? Par une 
mei l leure n o u r r i t u r e , u n b o n ab r i contre les mau
vais temps, des soins assidus, et r i en que par cela. 
Mais, en l i b e r t é , le guanaco a la mei l l eure nour
r i t u r e possible sur les hauts pla teaux ; i l trouve 
tou jour s u n c l i m a t convenable : pendant les cha
leurs, au p ied des cimes les p lus é l evées des Cor
d i l l è r e s ; du ran t les f r o i d s , dans les va l lées où i l 
est à l ' a b r i d u vent . De quels soins aura i t - i l en
core besoin? 

a Combien d i f f é r e n t est le sort d u l a m a ! Cour
b é sous le j o u g , i l do i t t o u t le j o u r porter des 
fardeaux q u i surpassent presque ses forces ; i l n'a 
que quelques moments pour chercher sa nour
r i t u re ; la n u i t , on le chasse dans u n parc h u 
m i d e , i l do i t se reposer sur les pierres ou dans 
les marais . I l a é t é c r é é p o u r les hautes r é g i o n s 
des Andes o ù l ' a i r est f r a i s et p u r ; on le charge 
pesamment, on le chasse dans les f o r ê t s vierges, 
o ù r è g n e une cha leur h u m i d e , o u b i en sur les 
sables b r û l a n t s des c ô t e s , o ù i l ne t rouve qu'avec 
peine une rare n o u r r i t u r e , o ù des m i l l i o n s de 
ses semblables p é r i s s e n t d é p u i s e m e n t . Serait-
ce a ins i que le guanaco se serait a m é l i o r é , 
j u s q u ' à devenir u n lama? Ou b ien se serait- i l 
t r a n s f o r m é en alpaca, en u n a n i m a l q u i est soi 
g n é , i l est v r a i , mais q u i le l u i c è d e de beaucoup 
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en force, quoique le surpassant par la dé l i c a t e s se 
de ses formes et la finesse de sa la ine? Chacun 
verra que ces d i f f é r e n c e s sont s p é c i f i q u e s , et ne 
d é p e n d e n t pas de changements a m e n é s par la 
domest ica t ion . » 

E n u n autre endro i t , T schud i d i t que le l ama et 
l 'alpaca ne s 'accouplent jamais ; que le lama et le 
guanaco s'accouplent, mais sans p r o d u i r e , et i l 
me t en doute tous les avis contraires. V i n g t et u n 
essais, fa i ts par l u i - m ê m e ou par d 'autres, v ien -
nent à l ' appu i de son d i re . L ' o p i n i o n de Meyen 
p a r a î t b a s é e sur une e r r eu r : i l a probablement 
pr is les divers âges d u lama pour des formes de 
t rans i t ion . « I l semble que Meyen n 'a i t pas su que 
les Indiens f o n t de leurs lamas des t roupeaux dis
t inc ts , selon leur â g e ; q u ' à h u i t ou d ix mois , les 
petits restent avec leur m è r e ; à u n an, on en 
f o r m e un t roupeau dis t inct ; les lamas d 'un an, de 
deux ans, de t ro is ans, sont ainsi s é p a r é s . A la fin 
de la t r o i s i è m e a n n é e , les lamas sont adultes ; on 
les r é u n i t alors aux grands t roupeaux, lesquels 
ne sont plus d iv isés que suivant les sexes. » 

C a r a c t è r e s . — Le lama (fig. 224) est u n peu 
plus grand que le guanaco, i l s'en dis t ingue par 
la p r é s e n c e de ca l los i tés à la po i t r ine et à la par t ie 
a n t é r i e u r e des ar t iculat ions d u carpe. I Ja la t ê t e 
mince et courte , les l èv res poi lues, les oreilles 
courtes, la plante des pieds grande. Sa couleur 
varie beaucoup ; o n en t rouve de blancs, de noi rs , 
de t a c h e t é s ; i l y en a q u i sont b run - roux et blanc, 
b r u n f o n c é , couleur ocre, r oux , etc. L ' a n i m a l 
adulte a t te in t une hauteur de l m , 5 5 de la plante 
des pieds au sommet de la t ê t e ; sa hauteur au 
garrot est de \ m è t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e lama se 
t rouve p r inc ipa lemen t sur le haut plateau du 
P é r o u . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Le lama, 
d i t F a b e r , est aussi u t i l e aux i n d i g è n e s qu 'aux 
é t r a n g e r s : i l f a i t v ivre les premiers ; i l permet aux 
seconds de re tourner enrichis en Espagne; non-
seulement i l l i v re sa viande, i l por te encore les 
marchandises d 'un l i e u dans u n autre . Pendant 
c i n q jours de suite, i l peut pa rcour i r d i x lieues, 
mais i l do i t se reposer le q u a t r i è m e ou le c i n 
q u i è m e . I l a une a l lu re te l lement s û r e , qu ' on a à 
peine besoin d'attacher sa charge. I l sert su r tou t 
à por ter aux bocards les barres d'argent de Po-
tosi : 300,000 lamas y sont con t inue l lement e m 
p l o y é s . A u re tour , i ls apportent les vivres aux 
habitants de la montagne. 

« I l sert comme b ê t e de somme depuis t ro is 
ans j u s q u ' à l ' âge de douze; car, à cet â g e , i l est 
devenu vieux. I l est t r è s - d o u x et par fa i tement ap

p r o p r i é aux Indiens. Quand on veut fa i re hal te en 
voyage, i l se me t p r u d e m m e n t à genoux, de ma
n i è r e que sa charge ne tombe pas. D è s que le 
conducteur s i f f le , i l se lève et cont inue sa rou te . 
I l mange çà et là , o ù i l peut, mais jamais la n u i t , 
q u ' i l emploie à r u m i n e r . 

« T o m b e - t - i l sous le f a ix , les coups sont i m 
puissants à le f a i re relever; i l j e t t e sa t ê t e à 
droi te et à gauche sur le sol , j u s q u ' à ce que les 
yeux et la cervelle en t omben t . » 

Acosta n'a r i en entendu d i r e de cette fable . I l 
raconte que les Indiens chargent ces moutons 
comme des b ê t e s de s o m m e , et traversent la 
montagne avec des t roupeaux de t ro i s à c i n q 
cents et m ê m e m i l l e t ê t e s . « Je me suis souvent 
e x t a s i é , d i t - i l , de vo i r ces t roupeaux c h a r g é s de 
2 à 3,000 barres d'argent, q u i ont une valeur de 
plus de 300,000 ducats, et sans autre escorte que 
quelques Indiens q u i les conduisent , les char
gent et les d é c h a r g e n t , et au plus quelques Es
pagnols. Toutes les nu i t s , i ls d o r m e n t en ple ine 
campagne, et j a m a i s , sur cette longue rou te , 
r i en n a é t é d é r o b é , tant est grande la s é c u r i t é 
au P é r o u . A u x haltes o ù i l y a des sources et 
des p â t u r a g e s , les guides d é c h a r g e n t les a n i 
maux, dressent les tentes et f o n t l eu r cu i s ine ; 
i ls se t rouvent à l'aise, quoique le voyage soit 
l ong . S ' i l ne dure q u ' u n j o u r , on charge sur ces 
moutons h u i t arrobes (un qu in ta l ) , et i ls f o n t 
ainsi de h u i t à d i x l ieues; à v ra i d i r e , ce ne 
sont que ceux q u i appart iennent aux pauvres 
soldats q u i traversent le P é r o u , que l ' on obl ige 
de fa i re ce t r ava i l . Tous ces an imaux a imen t 
l ' a i r f ra i s , et se t rouvent b ien dans les m o n t a 
gnes; ils meurent dans les plaines, à cause de 
la chaleur . I l s sont quelquefois couverts de g la 
ç o n s et n 'en souf f ren t cependant pas. 

« Ces moutons à p o i l cour t p r ê t e n t souvent à 
r i r e . Pa r fo i s , i ls s ' a r r ê t e n t subi tement au m i 
l i e u d u c h e m i n , por ten t le cou en l ' a i r , regar
dent a t tent ivement les gens, et restent l o n g 
temps immob i l e s , sans t é m o i g n e r n i peur , n i 
impat ience . Une autre fo is , i ls prennent peur, et 
courent avec l eu r charge sur les rochers les plus 
é l e v é s ; o n est o b l i g é de les tuer à coups de f u s i l , 
pour ne pas perdre l eu r charge. » 

Meyen estime l ' u t i l i t é d u l ama pour les P é r u 
viens aussi haut que celle d u renne p o u r les L a 
pons. On f o r m e ces an imaux en troupes immenses 
sur les hauts plateaux. L a n u i t , on les enferme 
dans u n enclos de p i e u x ; le m a t i n , on les laisse 
sor t i r ; alors i ls courent au t r o t vers leurs p â t u 
rages, sans bergers, et r en t ren t le soir. Souvent 

ils accompagnent les guanacos et les vigognes. 
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Quelqu 'un passe-t-il p r è s d u p â t u r a g e , i ls a l lon
gent les o re i l l es , accourent tous au galop, s'ar
r ê t e n t à t rente ou quarante pas d u voyageur, le 
regardent passer, puis s'en r e tou rnen t . Meyen 
é v a l u e à trois mi l l i ons le nombre des lamas q u i 
traversent le haut plateau d e l à Tacorra au lac T i -
ticaca et au passage de Puno à A r é q u i p a . Tschud i 
c ro i t que l ' imag ina t ion de cet auteur a é t é u n 
peu t rop s u r e x c i t é e par la n o u v e a u t é d u spec
tacle, et que cette é v a l u a t i o n est e x a g é r é e . 

Les m â l e s seuls servent de b ê t e s de somme ; 
les femelles ne sont d e s t i n é e s q u ' à la reproduc

t i o n . 
« Rien de plus beau, d i t Stevenson, qu 'une 

bande de ces an imaux , c h a r g é s d ' envi ron u n 
q u i n t a l , marchant en ordre l ' u n d e r r i è r e l ' aut re 
et suivant le lama guide, q u i est o r n é d ' un har
nais superbe, q u i porte une clochette au cou et 
un drapeau à la t ê t e . I ls vont ainsi le long des 
cimes neigeuses des C o r d i l l è r e s , le l o n g des flancs 
de la montagne, par des chemins o ù passeraient à 
peine chevaux ou mulets ; i ls sont si o b é i s s a n t s 
que leurs conducteurs n 'on t besoin n i de fouets 
n i d 'aiguil lons pour les pousser. T r a n q u i l l e s , 
sans s ' a r r ê t e r , i ls marchen t vers leur bu t . » 

Tschud i ajoute qu ' i l s sont t r è s - c u r i e u x , et re 
gardent tou jour s de tous c ô t é s . « Se t rouvent - i l s 
subitement en face de quelque objet i nconnu , 
q u i les effraye, en u n instant i ls sont d i s p e r s é s , 
et les malheureux guides on t les plus grandes 
peines à les r é u n i r . Les Indiens a iment beaucoup 
ces an imaux ; i ls les ornent , les caressent avant 
de les charger ; mais , m a l g r é tous leurs soins, 
toute l eu r prudence, u n grand nombre succom
bent à chaque voyage. I l s ne peuvent supporter 
les c l imats chauds. On ne les emploie n i comme 
b ê t e s de t r a i t , n i comme b ê t e s de selle ; au plus , 
l ' I n d i e n m o n t e - t - i l sur u n de ses lamas quand i l 
s'agit de traverser une r i v i è r e sans se m o u i l l e r ; 
mais i l en descend d è s q u ' i l a a b o r d é l 'autre 
r ive . » 

« L ' a c c o u p l e m e n t , d i t T s c h u d i , est p r é c é d é par 
une é p o q u e de r u t t r è s - v i o l e n t ; les an imaux se 
morden t , se f rappent , se renversent, se chassent. 
Toutes les e s p è c e s de lamas n ' on t q u ' u n pet i t 
par p o r t é e . Celu i -c i tette sa m è r e pendant quatre 
mois . Souvent, la m è r e allaite à la fois les petits 
de deux p o r t é e s . 

« Sous la domina t ion espagnole, i l y avait une 
l o i q u i d é f e n d a i t , sous peine de m o r t , aux jeunes 
Indiens non m a r i é s , de garder u n t roupeau de 
lamas femelles. Malheureusement, cette l o i t r è s -
n é c e s s a i r e est t o m b é e a u j o u r d ' h u i e n d é s u é t u d e . » 

L e m ê m e auteur nous apprend que l ' i m p o r 

tance, et par suite le p r i x des lamas, o n t consi
d é r a b l e m e n t b a i s s é depuis l ' i n t r o d u c t i o n des so

l i p è d e s . 
C a p t i v i t é . — Ces r é c i t s des voyageurs sont à 

peu p r è s t o u t ce que nous savons touchan t les 
m œ u r s d u lama dans sa pa t r ie . Cet an imal se 
t rouve a u j o u r d ' h u i dans presque tous les jardins 
zoologiques. I l se porte t r è s - b i e n en Europe, et 
s'y est d é j à r ep rodu i t p lus ieurs - fo is . I l est plus 
doux, plus a imant , l o r s q u ' i l est r é u n i à d'autres 
lamas, que l o r s q u ' i l est seul et q u ' i l s'ennuie. I l 
a de bons rapports avec ses semblables et ses con
g é n è r e s ; le m â l e et la f emel le sont su r tou t t rès-at
t a c h é s l ' u n à l ' au t re . I l s apprennent à conna î t r e 
leurs gardiens, et se compor t en t b ien à leur 
é g a r d ; mais , v is -à-v is des é t r a n g e r s , i ls agissent 
en v é r i t a b l e s c a m é l i d é s , c ' e s t - à - d i r e qu ' i ls sont 
t ou jou r s plus ou moins m a l d i s p o s é s et très-ex
citables. 

A u j a r d i n zoologique de B e r l i n existait un 
lama, q u i se d i s t ingua i t par son mauvais carac
t è r e ; à l a g r i l l e de son enclos é t a i t suspendu un 
é c r i t e a u avec p r i è r e de ne pas l ' exc i t e r ; i l en ré
su l ta i t na tu re l l emen t que chacun se h â t a i t d e f a i r e 
le cont ra i re . Auss i , ce l a m a é ta i t - i l dans une 
exci ta t ion cont inue l le . D è s que q u e l q u ' u n s'ap
prochai t , i l cessait de m a n g e r , rabat tai t ses 
oreil les en a r r i è r e , regardai t f i xemen t l ' é t ranger , 
ma rcha i t sur l u i et l u i c racha i t à la f i gu re . Tous 
les autres lamas que j ' a i vus , se conduisaient de 
m ê m e ; j e puis d i re n ' en avoir j amais connu un 
q u i f û t doux et paisible. 

m a l a d i e s . — Les t roupeauxde lamas sont sou
vent d é v a s t é s par une certaine maladie de la peau. 
U n descendant des anciens souverains d u P é r o u , 
l ' Inca Garcilaso de la V e j a , raconte , dans un 
ouvrage p r é c i e u x (1), que cette maladie parut 
pour la p r e m i è r e fois en 1544 et 1545. C'était 
que lque chose d'analogue à la gale. E l l e débu ta i t 
par la face in te rne des membres , et s ' é tenda i t 
ensuite sur t o u t le corps. I l se f o r m a i t des c roû tes 
et des crevasses, d ' o ù coula ien t d u pus et du 
sang; l ' an ima l m o u r a i t en peu de j o u r s . Cette 
maladie é t a i t contagieuse, et, à la grande terreur 
des Indiens et des Espagnols, elle enleva le tiers 
des lamas et des guanacos. 

Plus t a rd , les alpacas et les vigognes en subirent 
l ' a t t e in t e ; les renards e u x - m ê m e s ne f u r e n t pas 
à l ' a b r i d u m a l . A u d é b u t , o n en te r ra vivants les 
an imaux i n f e c t é s , p lus t a r d o n les t r a i t a avec de 
la f u m é e de soufre ; mais o n f i n i t par t rouve r que 
la graisse de porc é t a i t encore le m e i l l e u r cura-

(1) Garcilaso de la Veja. 
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Fig. 226. Le Lama alpaca 

t i f . Le m a l d i m i n u a peu à peu, cependant, 
comme le d i t Tschud i , i l n 'a pas c o m p l è t e m e n t 
d isparu , et des é p i d é m i e s en apparaissent encore 
parfois . Maintenant on se sert comme r e m è d e de 
graisse de condor. 

LE LAMA ALPACA. — AVCHENIA PACO. 

Der Paco ou Alpaca. 

L'alpaca ou paco est devenu dans ces dernières 
a n n é e s l ' an imal le plus impor t an t de ce groupe. 
On a d é c o u v e r t que sa laine avait des p r o p r i é t é s 
que n 'on t pas les autres laines, et l ' on a e s sayé 
d 'accl imater l 'alpaca chez nous et en Aust ra l ie . 
Les tentatives faites en France , en Angle te r re , 
en Hollande, à Li i t schenra , p r è s de Le ipz ig , n 'ont 
encore eu que peu de s u c c è s . L é s alpacas é t a b l i s 
en Austra l ie y p r o s p è r e n t par fa i tement . E n A n 
gleterre, dans le Knowsley , u n n o m m é Thompson 
a é ievé p o u r le comte de Derby u n t r o u peau 
assez c o n s i d é r a b l e , et des naturalistes anglais 

BREHM.. 

croient que Ton pour ra i t pa r fa i t ement an-iver à 
accl imater l'alpaca dans les montagnes de l 'É-
cosse. 

C a r a c t è r e s . — D ' a p r è s T s c h u d i , l 'alpaca (fig. 
226) est plus pe t i t que le lama; i l ressemble au 
m o u t o n , et a le cou a l l o n g é , la t ê t e pet i te . Sa 
toison est longue et m o l l e ; sur les flancs, les poi ls 
on t une longueur de 10 à 14 cent. L e u r couleur 
est le blanc ou le n o i r ; i l y en a q u i sont m o u 
c h e t é s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On t ien t le 
paco en t roupeaux immenses, q u i v ivent toute 
l ' a n n é e sur les hauts plateaux. On ne les r é u n i t 
p r è s des habi ta t ions qu ' au m o m e n t de la ton te . 
I l n 'y a p e u t - ê t r e pas d 'an imal plus t ê t u que 
l 'alpaca. Quand l ' u n est s é p a r é d u t roupeau , n i , 
caresses n i coups ne sont capables de le faire, 
avancer ; o n ne peut le met t re en mouvemenu 
qu 'en amenant p r è s de l u i des t roupeaux de 
lamas o u de moutons . 

.., L ' a l p a c a e s t t r è s - f é c o n d . L ' o n a c o n s t a t é d ' a p r è s 

I I — 157 
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ceux que l ' on a a m e n é s en Europe , que la fe
mel le por ta i t onze mois , qu'el le met ta i t bas u n 
seul pet i t , mais que les p o r t é e s se suivaient ra

p idement . 
Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens se servent 

depuis les temps les plus r e c u l é s de la laine d u 
lama et de l 'alpaca pour fa i re des manteaux et 
des couvertures. Comme le d i t Acosta, i ls n o m 
ment la laine g r o s s i è r e kanaska, et la f ine cumbi. 
Us en f o n t des tapis de table et d'autres objets ar-
t i s tement t r ava i l l é s , recommandables par l eur 
b e a u t é et leur d u r é e . Les Incas avaient d'excel
lents tisserands; les mei l leurs habi ta ient les bords 
d u lac T i t i caca . Us se servaient d'herbes pour 
teindre les laines en couleurs t r è s -va r i ée s et t r è s -
vives. Ac tue l lement , i ls ne savent plus tisser que 
des couvertures et des manteaux. Ma i son e x p é d i e 
la laine en Europe , et depuis que T i t u s Sait , de 
B r a d f o r t , a t r o u v é le moyen de la filer et de la 
tisser, cette indust r ie s'est c o n s i d é r a b l e m e n t d é 
v e l o p p é e ; aussi cherche-t-on à accl imater l ' a l 

paca en Europe . 

LE LAMA VIGOGNE. — AUCHENIA VICUNNA. 

Die Vicuna. 

C a r a c t è r e s . — « L a vigogne (fig. 227), d i t 
Tschud i , est plus gracieuse que le lama. E l l e a 
une tai l le i n t e r m é d i a i r e à celle du lama et à celle 
de l 'alpaca, mais elle se dist ingue de tous deux 
par son p o i l t r è s - f i n , plus cour t et plus c r é p u . Le 
sommet de la t ê t e , ta part ie s u p é r i e u r e d u cou , 
le t ronc et les cuisses sont d 'un jaune roux p a r t i 
cul ier (couleur v igogne) ; la part ie i n f é r i e u r e d u 
cou et la face in terne des membres sont d 'un ocre 
c la i r . Le ventre et la po i t r ine por ten t des poils 
blancs de 14 cent, de l ong . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Pendant 
la saison h u m i d e , les vigognes se t iennent sur 
les cimes des C o r d i l l è r e s , où ne poussent que 
quelques rares plantes. Leurs pieds sont mous 
et sensibles; aussi ne f r é q u e n t e n t - e l l e s que les 
l i eux couverts de gazon, et ne demeurent-elles 
n i dans les parties rocheuses, n i sur les glaciers 
et les champs de neige. Pendant les chaleurs, 
elles descendent dans les v a l l é e s . Ce f a i t , en ap
parence paradoxal , d ' un an imal recherchant en 
h iver les c o n t r é e s f ro ides , en é t é les c o n t r é e s 
chaudes, s 'explique parfa i tement ; car, pendant 
la s é c h e r e s s e , les cimes des Cor d i l l è r e s sont com
p l è t e m e n t nues, et ce n'est que dans les va l l ée s , 
au bo rd des é t a n g s et des marais, que ces a n i 
maux t rouvent encore de q u o i se rassasier. I l s 

mangen t presque t o u t le j o u r ; i l est t r è s - r a r e 

d'en vo i r u n se reposer. 
« A l ' é p o q u e d u r u t , les m â l e s se l i v r e n t des 

combats a c h a r n é s , pour c o n q u é r i r u n t roupeau 
de femelles . Ces t roupeaux, c o m p o s é s de six à 
quinze femelles, ne renferment jamais q u ' u n m â l e . 
Celui-ci se t i en t t o u j o u r s à deux ou t ro is pas de 
ses femelles , et vei l le à leur s é c u r i t é , tandis 
qu'elles paissent. A u m o i n d r e danger, i l pousse 
u n s i f f lement a igu et bat en re t ra i t e . Auss i t ô t , la 
bande se r é u n i t ; chacun tourne la t ê t e d u côté 
d ' o ù v ien t le danger, s 'approche de quelques 
pas, puis p r end a u s s i t ô t la f u i t e . L e m â l e couvre 
la r e t ra i t e ; souvent i l s ' a r r ê t e et observe l ' ennemi . 

« L a course de la vigogne est u n galop, mais 
pas assez rapide pour que dans les pampas un 
bon cheval' ne puisse l ' a t te indre . I l n 'en est pas 
de m ê m e dans la montagne : les vigognes courent 
plus v i t e en mon tan t que n ' i m p o r t e quel cheval. 

« Les femelles r é c o m p e n s e n t la vigi lance de 
leur guide par une fidélité et u n a t tachement des 
plus rares. Es t - i l b l e s s é o u t u é , elles courent au
tou r de l u i , en s i f f l an t , et se laissent toutes tuer, 
sans prendre la f u i t e . Mais si la bal le a t te in t d'a
b o r d une f eme l l e , tou te la bande d é c a m p e . Les 
femelles de guanacos se dispersent, au contraire, 
quand leur m â l e est t u é . 

« E n f é v r i e r , la femel le m e t bas u n pet i t , qui 
mon t re une r a p i d i t é et une d u r e t é à la fatigue 
extraordinaires . 

« E n 1842, nous s u r p r î m e s au h a u t d u Chaca-
p a l ç a une vigogne i s o l é e , q u i a l l a i t a i t son pet i t . 
E l l e p r i t la f u i t e , le chassant devant el le . Nous 
la p o u r s u i v î m e s , en compagnie d ' un a m i , qui 
connaissait pa r fa i t ement la l oca l i t é ; nous é t ions 
m o n t é s sur des chevaux de Puna , q u i sont excel
lents pour cette chasse et nous c o u r û m e s ainsi 
t ro is heures e n t i è r e s , presque t o u j o u r s au galop, 
avant de pouvoi r a r r iver à s é p a r e r la m è r e de son 
pet i t ; puis nous nous e m p a r â m e s fac i lement de 
celui-ci . Nous v î m e s alors q u ' i l é t a i t n é quelques 
heures seulement avant not re a r r i v é e ; le cordon 
o m b i l i c a l é t a i t encore f ra i s et g o r g é de sang ; 
nous s u p p o s â m e s q u ' i l avait d û venir au monde 
pendant la n u i t . Nous f î m e s condui re la petite 
vigogne par u n I n d i e n à C h a c a p a l ç a , et nous la 
n o u r r î m e s de l a i t et d 'eau. E l l e c r û t rapidement , 
malheureusement elle f u t t u é e par u n ch ien . 

« Les jeunes vigognes restent avec leur m è r e 
j u s q u ' à ce qu'elles soient adultes ; alors toutes 
les femelies se r é u n i s s e n t et chassent les jeunes 
m â l e s à coups de dents et de pieds . Ceux-ci se 
r é u n i s s e n t en t roupeaux de v i n g t - c i n q à t rente 
ind iv idus . L a plus grande pa ix ne r è g n e pas entre 
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eux. I l s n 'on t pas de chef ; tous sont d é f i a n t s et 
v ig i l an t s ; le chasseur ne peut s'en approcher 
qu'avec la plus grande p r é c a u t i o n , et ne peut pas 
tuer plus d'une p i è c e . A u temps d u r u t , le d é 
sordre est à son comble ; tous se bat tent , se m o r 
dent , et f o n t entendre des cris courts et d é s a g r é a 
bles, semblables aux cris d'angoisse des chevaux. 

« On rencont re quelquefois des vigognes iso
l ées . Celles-ci se laissent approcher fac i lement ; 
on peut les at teindre en u n temps de galop quand 
elles s 'enfuient , et les prendre avec le lasso. Les 
Indiens disent qu'elles ne sont ainsi douces que 
parce que des vers les tourmenten t . Nous nous 
sommes convaincus de la v é r i t é de cette o p i 
n ion : en d i s s é q u a n t u n de ces animaux, nous 
t r o u v â m e s le p a n c r é a s et le fo ie t r a n s f o r m é s en 
u n amas de vers intest inaux. Nous sommes dis
posés à rapporter , comme les Indiens, la cause 
de cette maladie à l ' h u m i d i t é des p â t u r a g e s , car 
on ne l 'observe que pendant la saison des pluies. 

« I l est d i f f i c i l e de d é c r i r e le c r i deda vigogne ; 
i l est t e l cependant qu ' on ne l ' oubl ie plus une 
fois qu 'on l 'a en tendu . Chaque e s p è c e a son c r i 
pa r t i cu l ie r , et une ore i l le e x e r c é e sait de suite 
en fa i re la d i s t inc t ion . L ' a i r r a r é f i é permet d 'en
tendre ces cris à une distance à laquel le l 'œ i l le 
plus p e r ç a n t ne peut encore apercevoir l ' an imal . » 

Acosta d i t que les vigognes sont t r è s - c r a i n 
tives, qu'elles s 'enfuient à la p r e m i è r e * vue d u 
chasseur ou m ê m e d 'un autre an ima l , en pous
sant tou jours leurs petits devant elles. 

Chasse. —• L a mu l t i p l i c a t i on des vigognes est 
b o r n é e ; aussi les Incas en d é f e n d i r e n t la chasse 
à leurs sujets. 

Depuis que les Espagnols sont a r r i v é s dans ces 
pays, le nombre des vigognes a c o n s i d é r a b l e 
ment d i m i n u é ; i ls m é n a g e n t ces an imaux moins 
que les Indiens ne le faisaient; ceux-c i , à vra i 
d i re , e n prenaient et en tua ient beaucoup, mais 
ils é p a r g n a i e n t les femelles et n 'entravaient pas 
de cette f a ç o n la m u l t i p l i c a t i o n de l ' e s p è c e . 

Les choses paraissent avoir c h a n g é , comme 
nous le voyons d ' a p r è s le r é c i t de Tschud i . 

« Les Indiens, s ' i l f au t les en croi re , n ' e m 
ploient que rarement les armes à f e u pour tuer 
les vigognes. Us leur f o n t de grandes chasses, 
pour lesquelles chaque f a m i l l e des hauts plateaux 
do i t donner au moins u n h o m m e : les veuves 
marchent comme c u i s i n i è r e s . I l s empor ten t des 
b â t o n s et des paquets é n o r m e s de cordes. Dans 
une plaine convenable, on plante les b â t o n s , à 
douze p u quinze pas l ' u n de l ' au t re , et l 'on é t e n d 
entre eux les cordes, à une hauteur d ' env i ron 
80 cent. On f o r m e ainsi un cercle de p r è s d 'une ' 

demi- l ieue d ' é t e n d u e , sur l ' u n des c ô t é s duque l 
on laisse une ouver ture de quelques cents pa* 
de la rge . Les femmes suspendent aux corde.. 
des é tof fes de couleur q u i sont a g i t é e s par le 
vent. D è s que tous les p r é p a r a t i f s sont fai ts , les 
hommes se s é p a r e n t , et rabat tent tous les t r o u 
peaux de vigognes des environs dans le cercle. 
L o r s q u ' i l y en a assez, on le f e r m e . Ces a n i 
maux cra in t i fs n'osent pas s ' é l a n c e r par-dessus 
les é to f fes flottantes, et on les p rend fac i l ement 
avec les bolas, cet eng in est f o r m é de t rois balles 
de p l o m b ou de t rois pierres : deux lourdes et une 
plus l é g è r e , a t t a c h é e s à de longues cordes en ten
don de vigogne, r é u n i e s par l eu r e x t r é m i t é r e s t é e 
l i b r e . On p rend la boule la p lus l é g è r e dans la 
m a i n , et on f a i t d é c r i r e aux deux autres u n cer
cle au-dessus de la t ê t e . A la distance de quinze 
ou v ing t pas, on l â c h e l a boule qu 'on t i e n t dans la 
m a i n ; et toutes t ro i s , con t inuant à t o u r n e r , vont 
f rapper le b u t et s'y e n c h e v ê t r e n t . On vise d 'or 
dinai re les an imaux aux pattes de d e r r i è r e . Les 
bolas s'y enroulent si sol idement que l ' a n i m a l 
tombe sans pouvoi r fa i re u n mouvement . I l f au t 
une grande ag i l i t é et une grande e x p é r i e n c e , 
pour pouvoir se servir des bolas, su r tou t à che
val . Souvent, le d é b u t a n t se blesse, dangereuse
ment , l u i ou sa b ê t e . Les vigognes ainsi prises 
sont t u é e s , et l eur viande est d i s t r i b u é e à parts 
éga l e s entre les chasseurs. Les toisons appa r t i en -
n é n t au c l e r g é . 

« E n 1827, Bol iva r r end i t une l o i d ' a p r è s l a 
quelle i l é t a i t d é f e n d u de tuer les vigognes ; on 
ne devait que les tondre . Mais cette l o i ne f u t pas 
suivie : l ' an ima l est si sauvage, q u ' i l est presque 
impossible de le tondre . 

« D u temps des Incas, les chasses se p r a t i 
quaient sur une plus vaste é c h e l l e ; 25 à 30,000 
Indiens é t a i e n t r a s s e m b l é s , et ils devaient rabat t re 
t o u t le g ib ie r q u i se t rouva i t dans une é t e n 
due de 20 à 25 mi l l e s , sur une place immense 
p r é p a r é e comme j e l ' a i d i t . A mesure que le 
cercle se rapetissait, les rangs des t raqueurs 
se doubla ient , se t r ip l a i en t , et aucun a n i m a l ne 
pouvai t leur é c h a p p e r . Toutes les b ê t e s n u i s i 
bles, telles que ours , couguars, renards, é t a i e n t 
t u é e s ; quant aux chevreui ls , aux cerfs, aux v i 
gognes et aux guanacos, on n 'en abat tai t qu 'une 
par t ie . On rassemblait ainsi j u s q u ' à 40,000 
t ê t e s de g ib ie r . Quand des guanacos sont p o u s s é s 
dans le cercle, i ls fo rcen t ou f ranchissent la 
b a r r i è r e , et les vigognes les suivent , aussi agi t -on 
de m a n i è r e à ne pas les y f a i r e entrer . Lo r sque -
toutes les vigognes sont t u é e s , o n e n l è v e la c l ô 
t u r e , et on va la poser à quelques mi l les plus 
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Fig. 227. Le Lama vigogne. 

l o i n . L a chasse dure ainsi Une semaine. Le n o m 
bre des vigognes t u é e s est parfois seulement de 
c inquante ; d'autres fo is , i l d é p a s s e plusieurs 
centaines. J'assistai pendant c inq jours à une de 
ces chasses ; on p r i t cent v ingt-deux vigognes, 
et d u p r i x de leurs peaux, on const ru is i t u n nou
vel aute l dans l ' ég l i se . 

C a p t i v i t é . — « P r i s e s jeunes, les vigognes sont 
faciles à apprivoiser ; elles deviennent t r è s -
confiantes, t é m o i g n e n t de l 'a t tachement à leur 
m a î t r e , le suivent pas à pas ; mais , quand elles 
viei l l issent , elles deviennent m é c h a n t e s , et leurs 
crachats les rendent insupportables. 

« U n c u r é avait é levé à grand'peine une 
paire de vigognes ; i l les garda quatre ans, sans 
qu'elles s'accouplassent. L a femel le s 'enfui t dans 
la c i n q u i è m e a n n é e de sa c a p t i v i t é , avec u n 
col l ie r et u n bout de la corde q u i l 'a t tachai t ; 
elle chercha à se m ê l e r à u n t roupeau de v i 
gognes sauvages, q u i la r e p o u s s è r e n t à coups 
de dents et à coups de p ied , et du t errer seule 
sur le plateau. Nous la r e n c o n t r â m e s souvent, 
mais elle s 'enfuyait t ou jou r s à notre approche. Le 

m â l e é t a i t le plus grand que j ' a i e jamais vu , et 
i l é t a i t aussi f o r t q u ' i l é t a i t g r and . Quand on l'ap
procha i t , i l se levai t sur ses pattes de d e r r i è r e , 
et d ' un coup de celles de devant i l renversait 
l ' h o m m e le plus solide. I l ne t é m o i g n a i t aucun 
at tachement à son m a î t r e , q u o i q u ' i l en e û t é t é 
s o i g n é pendant c i n q ans. » 

Usages e t p r o d u i t s . — D é j à , au temps d 'Acos-
ta , les Ind iens tondaient les vigognes, et faisaient 
de leur laine des couver tures q u i avaient l 'appa
rence de couvertures de soie b lanche, et qu i 
du ra i en t longtemps, car o n n 'avai t pas besoin de 
les t e indre . Les v ê t e m e n t s de cette é t o f f e é t a i e n t 
t r è s - c h a u d s . A u j o u r d ' h u i encore on en tisse des 
é to f f e s t r è s - f i n e s et t r è s - d u r a b l e s , et o n en fai t 
des chapeaux mous . 

J u s q u ' à p r é s e n t on n 'a pas encore r é u s s i à 
acc l imater les vigognes dans u n autre pays ; i l est 
probable cependant q u ' o n f i n i r a par t rouve r des 
loca l i t é s q u i l eu r conviennent , et q u ' o n pour ra 
ainsi en r i ch i r not re indus t r i e d 'une nouvel le ma
tière, t ex t i l e . 

Chez tous les lamas, o n t rouve des b é z o a r d s , 
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Fig. 228."Le Chevrotain porte-musc. 

qu 'on recherchai t f o r t autrefois ; maintenant , de phosphate de chaux, de c h o l e s t é r i n e et de 
que l ' on sait que ces p rodui t s sont de simples m a t i è r e s v é g é t a l e s d é c o m p o s é e s , i ls o n t perdu 
c o n c r é t i o n s intestinales, f o r m é e s de carbonate et de l eu r valeur. 

L E S M O S C H I D E S — MOSCHI. 

Die Moschusthiere. 

Plusieurs naturalistes rangent ces petits r u m i 
nants, t r è s - é l é g a n t s , p a r m i les cerfs, nous en f a i 
sons une f a m i l l e à par t . 

C a r a c t è r e s . — Les m o s c h i d é s n 'on t pas d é 
bois, pas de fosses lacrymales, pas de touf fe de 
poils aux pattes de d e r r i è r e , et l eur queue est 
rud imenta i re . Les m â l e s se d is t inguent de tous les 
autres ruminan t s par l eur canine saillante à la 
m â c h o i r e s u p é r i e u r e , t a n t ô t t r è s - l o n g u e et d i r i 
g é e en dehors, t a n t ô t plus courte et d é v i é e en 
dedans. I l s ont de 14 à 15 v e r t è b r e s dorsales, de 
5 à 6 lombaires, de 4 à 6 s a c r é e s et 13 caudales. 
Les parties molles ressemblent à celles des a n t i 
lopes et des cerfs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les moschi-
d é s habitent l 'Asie centrale et m é r i d i o n a l e , les 
î les et la part ie occidentale de l ' A f r i q u e centrale . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils vivent 
dans les endroits les plus rocheux des hautes 
montagnes, ra rement p r è s des f o r ê t s , et plus ra 
r emen t encore dans les va l l ées , o ù i ls ne descen
dent que quand u n hiver r igoureux leur e n l è v e 
t o u t moyen de subsistance, et les force à se 

rendre dans des c o n t r é e s plus r iches en v é g é t a u x . 
Les petites e s p è c e s recherchent les f o r ê t s épa i s ses 
des montagnes, les cantons rocheux et buisson
neux, m ê m e dans le voisinage des l i eux h a b i t é s . 
L a p lupa r t v ivent sol i ta ires; une seule e s p è c e 
f o r m e de grands t roupeaux. 

Comme la p l u p a r t des r u m i n a n t s , les chevro
tains ne se m o n t r e n t qu ' au coucher du soleil ; le 
j o u r , i ls se t iennent c a c h é s et do rmen t . I l s sont 
vi fs et agiles ; i ls sautent et g r i m p e n t admirab le 
men t ; i ls courent c o m m e des chamois sur les 
champs de neige. Les e s p è c e s q u i habi ten t la 
plaine sont vives, mais moins cependant que 
celles q u i habi ten t les hauteurs . Toutes sont 
craint ives et prennent la f u i t e au m o i n d r e dan
ger. 

Quelques-uns de ces an imaux emploient en 
face d u p é r i l l a m ê m e ruse que les opossums ; i ls 
s imulen t la m o r t , puisse l è v e n t b rusquement et 
prennent la f u i t e . On peut donc leur accorder d u 
jugement et de la ruse. . 

I l s s 'habituent rap idement à la c a p t i v i t é , s'ap-^ 
pr ivoisent fac i lement , et cont rac tent une a m i t i é 



L E S R U M I N A N T S . 

assez i n t i m e avec l ' homme , sans cependant r ien 
perdre de leur t i m i d i t é i n n é e . 

La m u l t i p l i c a t i o n de ces an imaux est assez 
b o r n é e . Us ne met tent bas qu 'un ou deux petits, 
et à intervalles assez é l o i g n é s . 

Usages e t p r o d u i t s . — On chasse les m o s c h i -
d é s pour l eu r viande et leur peau ; une e s p è c e 
f o u r n i t le musc. 

On ne connaît que six espèces de moschidés. 
Nous nous bornerons à en d é c r i r e deux, appar
tenant à deux genres d i f f é r e n t s . 

LES CHEVROTAINS — MOSCHUS. 

Caractères. — Le genre chevrotain se dislin
gue par des canines t r è s - l o n g u e s , u n pelage du r , 
cassant, assez comparable à celui d u chevreui l ; 
par la gorge et la face p o s t é r i e u r e des tarses ve
lues, et par l 'existence, chez le m â l e , d 'une poche 
à musc. 

Ce genre, si l ' on c o n s i d è r e le chevrota in de 
l ' Inde et ce lu i de la S i b é r i e comme dist incts, 
r en fe rme deux e s p è c e s ; i l n 'en comprendra i t 
qu 'une, s i , comme le pensent la p lupa r t des na
tural is tes , les deux chevrotains, m a l g r é la d i f f é 
rence de leur habi ta t , sont identiques. 

LE CHEVROTAIN PORTE-MUSC — MOSCHUS 
MOSCHIFERUS. 

Das Moschusthier. 

Considérations historiques. — Ni les Grecs 
n i les Romains n 'on t connu le chevrota in , ils es
t ima ien t cependant au plus hau t d e g r é les p o m 
mades p a r f u m é e s q u i leur venaient de l ' Inde et 
de l 'Arab ie . Les Chinois , par contre , emplo ien t 
le musc depuis des mi l l i e r s d ' a n n é e s . C'est par 
les Arabes que nous l'avons connu . A b o u Senna 
d i t que le me i l l eu r musc est ce lu i d u T h i b e t ; 
q u ' o n le t rouve dans l ' o m b i l i c d 'un an ima l res
semblant à l ' ant i lope, et ayant deux dents sail
lantes comme des cornes. Mosadius ajoute que 
le musc d u T h i b e t vaut m i e u x que ce lu i de la 
Chine, parce que l ' a n i m a l t rouve au T h i b e t d u 
nard et d'autres plantes aromatiques q u i ne pous
sent pas en Chine. Vers 1300, Marco Polo donne 
des renseignements plus d é t a i l l é s . I l d é c r i t le 
chevrota in , et a joute : « A la pleine lune , i l 
pousse à cet a n i m a l , sous le ventre , une vé s i cu l e 
de sang; les chasseurs sortent alors pour le 
prendre , coupent cette v é s i c u l e , la f o n t s é c h e r 
au soleil , et obt iennent ainsi le m e i l l e u r baume 
q u i existe. » Depuis, i l n'est pas de fable que les 
voyageurs n 'aient mise en avant , jusqu'au momen t 

où Pallas, le g rand natura l is te , a d o n n é de cet 
an ima l une descr ip t ion a u p r è s de laquel le pâ l i s 
sent encore toutes celles q u i o n t é t é faites ap rè s 
l u i . G. Radde, seul, f a i t une honorable except ion. 

V o i c i les noms que por te le chevro ta in chez 
les d i f f é r e n t s peuples q u i le p o s s è d e n t . Chez les 
Chinois i l s 'appelle xe ou sché, xiang, schiag ou 
hiang-tssckény-thé. On dis t ingue le m â l e ou sché-
hiang de la femel le o u mé-hiang. A u Th ibe t , on 
l u i donne les noms de alath, glao ou gloa, la; les 
Russes l 'appel lent kabarga; les habitants des 
bords de la hêna. saiga, les Tongouses dsangaon 
dschiga ; les habitants des bords d u lac Baïka l 
honde, et le m â l e miktschan ; les Ostiaques, bjôs ; 
les Tartares, taberga, torgo, gifar et jufarte-kjik; 
les K a l m o u k s et les Mongols koudari, et les Ka-
matschins sudo. 

C a r a c t è r e s . — L e chevro ta in porte-musc (fig. 
228) est u n r u m i n a n t é l é g a n t ; i l a la t a i l l e du che
v r e u i l , soit 80 cent, de l o n g , et 66 cent, de haut; 
le t r a i n de d e r r i è r e est p lus é levé que celui de 
devant ; les pattes sont g r ê l e s ; le cou est court, 
la t ê t e a l l o n g é e , le museau a r r o n d i ; les yeux 
sont moyens, à cils longs, à p u p i l l e t r è s - m o b i l e ; 
les oreil les sont ovales, m o i t i é aussi longues que 
la t ê t e . Les sabots sont peti ts , longs, minces et 
pointus ; mais u n p l i que f o r m e le p ied leur per
met de s ' é c a r t e r ; les ongles rud imenta i res tou
chent le s o l ; l ' a n i m a l , g r â c e à cette disposition, 
peut se t en i r sur les champs de neige et sur les 
glaciers. L a queue est cour te , é p a i s s e , presque 
t r i angu la i r e . E l l e est nue chez le m â l e , sauf à 
l ' e x t r é m i t é , q u i por te une t o u f f e de poi l s . 

Le corps est recouver t de poi ls s e r r é s , d'un 
r o u x b r u n , plus longs des deux c ô t é s de la poi
t r i n e , entre les cuisses et au c o u . Ces poils 
sont raides, assez longs , et c r é p u s . Les canines, 
chez le m â l e , fon t sai l l ie de 3 à 8 cent. ; elles 
sont d i r i g é e s d ' abord en bas, puis en a r r i è r e . 
L e u r face externe est f a i b l e m e n t b o m b é e ; leur 
b o r d p o s t é r i e u r est c o m p r i m é et t r a n c h a n t ; leur 
pointe est t r è s - a i g u ë . Chez la f eme l l e , les ca
nines ne d é p a s s e n t pas les l è v r e s . 

L e chevrota in por te sous le ven t re , entre l ' om
b i l i c et les organes g é n i t a u x , une poche (fig. 229) 
a r rond ie , u n peu sail lante, de 5 à 7 cent , de long , 
de 3 cent, de large, et de 3 à 4 cent , de hau t . Elle 
est recouverte sur ses deux c ô t é s par des poils 
s e r r é s , c o u c h é s les uns contre les autres ; au m i 
l i e u est une place chauve, c i r c u l a i r e , o ù vien
nent s 'ouvr i r , l ' u n d e r r i è r e l ' au t re , deux canaux 
q u i aboutissent à la poche. L ' o u v e r t u r e a n t é 
r i eure , en f o r m e de croissant, est recouver te de 
poi ls , grossiers e x t é r i e u r e m e n t , longs et f ins m -
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t é r i e u r e m e n t ; l 'ouver ture p o s t é r i e u r e est en 
communica t ion avec les o r g a n ê s g é n i t a u x ; elle 
est e n t o u r é e d'une touf fe de longues soies. De 
petites glandes p a r i é t a l e s s é c r è t e n t le musc, q u i 

se vide par ces ouvertures, quand la poche en est 
r empl i e . Celle-ci n 'a t te int tout son d é v e l o p p e m e n t 
que chez le chevrotain adul te . El le r en fe rme , en 
moyenne, 60 grammes de cette p r é c i e u s e sub
stance ; quelquefois cependant on en a t r o u v é 120 
grammes, et plus encore. De jeunes m â l e s n 'en 
fournissent env i ron que 8 grammes. Pendant la 
vie de l ' an ima l , le musc a la consistance du m i e l , 
une couleur rouge b r u n â t r e ; s é c h é , i l se conver t i t 
en une masse granuleuse ou p u l v é r u l e n t e , d 'un 
b r u n roux , noircissant avec le temps. Son odeur 
d iminue à mesure que sa couleur se fonce . El le se 
perd quand on y m ê l e d u soufre, du soufre d o r é 
d 'ant imoine ou du camphre. Le musc se dissout 
environ aux t rois quarts dans l 'eau f r o i d e , aux ; 

quatre c i n q u i è m e s dans l 'eau boui l lan te , à m o i 
t ié dans l ' a lcool . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les divers 
noms q u i ont é t é d o n n é s au chevrotain ind iquent 
combien l ' e spèce est r é p a n d u e . 11 habite les som
mets les plus é levés du q u a d r i l a t è r e de montagnes 
de l 'Asie centrale. On le t rouve depuis l ' A m o u r 
j u s q u ' à l 'H indoukousch , d u 60° de la t i tude no rd 
jusqu'en Chine et aux Indes. I l est sur tout abon
dant sur le versant t h i b é t a i n de l 'Himalaya , dans 
les environs d u lac B a ï k a l et dans les montagnes 
de la Mongol ie . U n chasseur en tue là tous les ans 
plusieurs centaines. 

M œ u r s , h ab i t udes e t r é g i m e . — Cet an imal 
se t ient dans les f o r ê t s et sur les pentes les plus 
uoîdes des montagnes. Radde d i t q u ' i l habi le les 
endroits les plus sauvages et les é b o u l i s des r o 
chers. I l monte rarement au de l à de la l i m i t e des 
f o r ê t s , ra rement aussi i l descend dans les va l 
l ées . I l p r é f è r e rester à une a l t i tude de 1,000 à 
2,300 m è t r e s au-dessus d u niveau de la m e r ; ce 
n'est qu 'exceptionnellement qu 'on le vo i t dans 

(*) a, poche du musc, coupée verticalement; b, son orifice; c, ori
fice du canal avec un pinceau de poils; d, gland dépassé par le 
prolongement filiforme de l'urètre; — e, scrotum. 

une va l lée à 230 ou 260 m è t r e s d ' a l t i tude . I l se 
t i en t d 'ordinai re à la l i s i è r e s u p é r i e u r e des bois 
et abandonne rarement le canton q u ' i l s'est une 
fois chois i . I l v i t seul j u s q u ' à l ' é p o q u e d u r u t , 
c a c h é tou t le j o u r , ne sortant que l a n u i t . 

Les mouvements d u chevrota in sont aussi r a 
pides q u ' a s s u r é s . I l cour t avec la l é g è r e t é de 
l ' an t i lope ; i l saute avec l'adresse d u bouque
t i n ; i l g r impe avec l ' i n t r é p i d i t é du chamois . 
Sur les champs de neige o ù le ch ien enfonce, 
où l ' homme peut à peine se mouvo i r , le che
vro ta in cour t a i s é m e n t , sans presque laisser de 
trace. Lor squ 'on le serre de p r è s , i l saute sans se 
blesser au bas de t r è s - g r a n d s p r é c i p i c e s , ou cour t 
le long des parois des rochers o ù i l t rouve à 
peine de quo i poser u n p ied . A u besoin, i l n ' h é 
site pas à traverser les torrents à la nage. 

I l est t r è s - b i e n d o u é sous le r appor t des sens, 
mais son inte l l igence est b o r n é e . I l est c r a i n t i f , 
sans ê t r e prudent . L o r s q u ' i l est surpr is , i l ne sait 
où f u i r , et cour t comme u n f u r i e u x . C'est aussi 
ce q u ' i l f a i t , lo r squ ' i l est pr i s . 

A la f i n de l ' au tomne, en novembre et en d é 
cembre, arr ive la p é r i o d e d u r u t . Les m â l e s se l i 
vrent alors des combats a c h a r n é s , et leurs dents 
deviennent des armes dangereuses. I l s se p r é c i 
p i tent l ' u n sur l 'autre , l è v e n t le cou , cherchent 
à enfoncer leurs dents, et produisent ainsi de 
profondes blessures. Presque tous les m â l e s 
adultes p r é s e n t e n t des cicatrices q u i t é m o i g n e n t 
de ces combats. Pendant le r u t , le m â l e exhale 
une odeur m u s q u é e é p o u v a n t a b l e ; les chasseurs 
disent qu 'on peut le sentir à u n quar t de l ieue 
de distance. A u t r e f o i s , on croyai t q u ' à celte p é 
r iode le m â l e v ida i t sa bourse en la pressant 
contre des troncs d'arbres ou contre des pierres ; 
mais cela p a r a î t reposer sur une fausse obser
va t ion . 

Six mois a p r è s le rapprochement des sexes, 
en m a i ou en j u i n , la femelle me t bas u n o u deux 
peti ts , qu 'e l le garde avec elle j u s q u ' à la p r o 
chaine saison d u r u t . Ceux-ci naissent c o m p l è 
tement f o r m é s ; leur queue est poi lue ; mais les 
m â l e s se dis t inguent d é j à par u n museau plus 
obtus et u n poids plus c o n s i d é r a b l e . A la f i n de 
la t r o i s i è m e a n n é e , i ls sont adultes. 

L e r é g i m e de cet a n i m a l varie suivant les l o 
ca l i t é s et suivant les saisons : en h ive r , i l con
siste sur tou t en l ichens ; en é t é , en plantes a l 
pines, qUi croissent dans les hautes pra i r ies . Le 
chevrota in est d i f f i c i l e pou r ses a l i m e n t s ; i l 
chois i t t o u j o u r s les herbes les mei l leures et les 
plus succulentes. L a q u a l i t é du musc p a r a î t ê t r e 
en r appor t avec l ' a l imen ta t ion . D ' a p r è s Pallas, ic 
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chevrotain de S i b é r i e se n o u r r i t de racines, de 
plantes de marais, de feui l les d'arbousiers, de rho
dodendrons, de myr t i l l e s et de lichens ; comme 
le renne, i l d é t e r r e les racines avec ses sabote. 

Chasse. — La chasse de cet an imal est d i f f i 
c i l e . Sa grande m é f i a n c e f a i t que le chasseur 
peut ra rement l 'approcher à p o r t é e de f u s i l . D'or
d ina i re , on s'en empare à l 'aide de lacets. On 
les dispose sur les chemins que le chevrotain sui t 
t ou jou r s f i d è l e m e n t , et on y t rouve l ' a n i m a l soit 
vivant , soit é t r a n g l é . E n S i b é r i e , on le p r end en 
h iver , d ' a p r è s Pallas, dans des p i èges que l ' on 
amorce avec des l ichens. A u x bords de l ' I én i sé i 
et au B a ï k a l , on f e rme les va l l ées par des pal is
sades de p ieux , et l ' on ne laisse qu 'une ouver
tu re é t r o i t e , à laquel le on dispose le lacet. Les 

<Tôngouses tuent ces an imaux à coups de f l èches ; 
ils les a t t i ren t en i m i t a n t l eur b ê l e m e n t au 
moyen d 'un appeau en é c o r c e de bouleau. I l ar
r ive parfois qu 'au l i eu d u chevrota in c'est u n 
ours , u n loup ou u n renard q u i a p p a r a î t , t r o m p é , 
l u i aussi, par le b ê l e m e n t . 

Pa rmi les shop papers (papiers de bou t ique , 
prospectus), que l ' on t rouve parfois dans les cais

ses de musc a p p o r t é e s de Chine en Ang le t e r r e , 
Piesse ( I ) a t r o u v é aussi de curieuses gravures 
r e p r é s e n t a n t la chasse au por te-musc (fig. 230 
et 2 3 i ) . B ien que g r o s s i è r e m e n t e x é c u t é e s , ces 
vignettes nous apprennent quelque chose sur 
la m a n i è r e de se p rocure r ce p a r f u m . Les archers, 

(1) Piesse, Des odeurs, des parfums et des cosmétiques. 
Paris, p. 230. 

l ' an ima l p e r c é d 'une f l è c h e , le r e t o u r de l â chas se 
et le g ib ier suspendu à des b â t o n s , p o r t é à son 
dern ier g î t e , t o u t y est ; et l a gravure raconte la 
s c è n e m i e u x que ne feraient toutes les narrations 
d u monde . 

« Les chasseurs, d i t Radde, savent prof i te r de 
la constance d u chevro ta in à reveni r au l ieu de 
repos pour le t i r e r . L o r s q u ' i l est e f f r a y é , cet ani
m a l se d é r o b e r ap idement aux regards en sautant 
h a r d i m e n t de rocher en rocher . Mais le chasseur 
se cache alors ; a s s u r é d'avance, q u ' a p r è s avoir 
r ô d é au tou r de la montagne o ù i l a f ixé sa de
meure , le chevrota in r e tou rne ra à la place où i l 
é t a i t d ' abord . C'est aussi à cette hab i tude que l 'on 
a é g a r d quand on veu t p rendre l ' a n i m a l vivant. 

Radde f a i t r emarquer , en o u t r e , que le glou
t o n , la belette de S i b é r i e et les corbeaux t rou
blent souvent la chasse. Ces carnassiers suivent 
les pistes, et mangent l ' a n i m a l pr i s dans les la
cets, la d i f f i c u l t é des l i e u x ne permet tan t pas 
tou jours au chasseur d 'y a r r ive r à temps. 

C a p t i v i t é . — On manque de d é t a i l s sur la vie 
de cet an ima l en c a p t i v i t é . E n 1772, u n chevro
t a i n porte-musc f u t a m e n é à Paris ; i l avait mis 
t ro is ans à fa i re le voyage. I l v é c u t encore trois 
ans, et m o u r u t des suites d 'une obs t ruc t ion du 
pylore par une masse de poi ls q u ' i l avait ava
l é s . J u s q u e - l à , i l s ' é t a i t t o u j o u r s m o n t r é gai et 
b ien por tan t . Les naturalistes f r a n ç a i s on t c r u 
qu 'on p o u r r a i t acc l imater cet a n i m a l dans nos 
hautes montagnes. Ce lu i q u i a v é c u à Paris é t a i t 
n o u r r i avec d u r i z , d u l i c h e n , des branches de 
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c h ê n e ; i l é i a i t v i f , t r è s - i n o f f e n s i f , et tenait à la 
fois du cnevreui l et de la gazelle. I l resta t o u 
jours c r a in t i f et m é f i a n t . I l r é p a n d a i t une telle 

.odeur de musc, qu 'on n'avait q u ' à se laisser g u i 
der par l 'odorat p o u r le re t rouver . I l y a que l 
ques a n n é e s , j ' a i l u dans un j o u r n a l anglais, 
q u ' u n autre chevrota in avait v é c u au Ja rd in zoolo
gique de Londres ; mais j e n 'en ai pas eu d'autres 
nouvelles. 

Usages e t p r o d u i t s . — L ' E u r o p é e n n'a pas u n 
g o û t t r è s - p r o n o n c é pour la chai r d u chevrotain ; 
ce q u ' i l recherche dans l ' an ima l , c'est la poche à 
musc, le p r o d u i t de cette poche donnant d'assez 
beaux b é n é f i c e s . E n S i b é r i e , on tue tous les ans, 
d ' a p r è s les r e l evé s off ic ie ls , 50,000 chevrotains, 
sur lesquels env i ron 9,000 m â l e s . Mais le musc de 
S i b é r i e ne vaut pas ce lu i de Chine ou du Th ibe t . 
Le musc d u Bengale a encore une moindre va
leur , et le musc kabartanin, ainsi n o m m é du mot 
tar tare kabarka, est le plus i n f é r i e u r en q u a l i t é . 
30 grammes de musc de Chine r e n f e r m é dans 
sa poche c o û t e n t de 37 à 45 f rancs ; la m ê m e 
q u a n t i t é de musc d u Bengale vaut de 30 à 3 7 f r . ; 
le musc kabar tanin , I l francs. 

« On trouve c o m m u n é m e n t , d i t Piesse ( I ) , trois 
e s p è c e s de musc sur les m a r c h é s d 'Europe, hemusc 
Cabardin ou Kabardin ou de Russie, q u i n'est j a 
mais ou presque jamais s o p h i s t i q u é . Le musc 
d'Assam v i en t ensuite pour la q u a l i t é ; i l a une 
odeur p é n é t r a n t e , mais fo r t e ; les poches sont 

(1) Piesse, loco cit., p. 225. 

BREHM. 

grandes et de fo rme i r r é g u l i è r e . Le musc de Tonkin 
ou de Chine est l ' e spèce la plus e s t i m é e en Angle 
terre ; elle est plus souvent f r e l a t é e que les autres. 

Le musc en poche d u commerce p r é s e n t e des 

formes q u i var ient avec l eu r o r ig ine . V o i c i 

quelles sont les plus habituelles {fig. 232 à 235) ; 

11 — 458 
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Fig. 234 et 235. Musc du Bengale en poches vu par la face supérieure et par Ja face inférieure. Poils des poches à mus« 
de grandeur naturelle. ./ 

La plus grande partie d u musc est e n v o y é e de 
Chine en Angleterre . 

Fig. 236. Prospectus d'un marchand de musc. 

« Je dois, dit Piesse (1), à M. Smith, de la mai
son S m i t h et E lde r de Cornha l l , la t r a d u c t i o n 
suivante de l ' u n des prospectus t r o u v é s p a r m i les 
shop papers dont j ' a i d é j à p a r l é , en ouvrant une 

(1) Piesse, Des odeurs, des parfums, des cosmétiques. 
Paris, p. 230. 

caisse de musc de p r e m i è r e q u a l i t é {fig. 23(i;. 
« Notre maison chois i t e l l e - m ê m e la meilleure 

sorte de musc Sze-Chuen, p r e m i è r e qua l i t é à 
Ta-tseen-loo, dans la province de ce nom et 
dans le T h i b e t , d ' o ù nous e x p é d i o n s sans aucun 
m é l a n g e à Soo-Chow , N a n k i n , Hwa l -Chow, 
Y a n g - C h o w et K w a n g - T u n g , pour y être 
vendu. Nos marchandises sont pures , nos prix 
loyaux, et n i v ieux n i jeunes n 'y sont t r o m p é s . 
Nous pr ions les honorables n é g o c i a n t s q u i peu
vent nous favoriser de l eu r confiance de se rap
peler la marque de not re maison, quelques f l i 
bustiers é h o n t é s ayant u s u r p é faussement notre 
t i t r e et p u b l i é des avis mensongers pour tromper 
les n é g o c i a n t s . Cra ignant q u ' i l ne soit difficile 
de se r e c o n n a î t r e dans cette confus ion, nous, 
actuel lement à K w a n g - T u n g , faisons conna î t re 
le t i t r e qu 'a chois i not re maison p o u r servir de 
r è g l e et de guide aux acheteurs : Le Kwang-
thun-sehe, magasin de Sze-Chuen (musc). » 

Mais le musc y ar r ive r a rement p u r , car depuis 
les temps les plus anciens les r u s é s Chinois sont 
a d o n n é s à la sophis t ica t ion de cette ma t i è r e . 
Tavernier , q u i acheta une lo is à B a t a n a , dans 
les Indes , 1,773 bourses de musc, se p la in t de 
ces fraudes. Ces bourses pesaient 82,710 gram
mes, mais ne contenaient que 13,560 grammes 
de musc. D ' o r d i n a i r e , o n y m é l a n g e le sang de 
l ' an ima l ou une te r re no i r e et f r i a b l e ; on in t ro
d u i t aussi dans la poche de petites balles de p lomb ; 
on fabr ique des poches ar t i f ic ie l les en peau de 
chevrota in (fig. 237) , que l ' on r e m p l i t d 'une ma
t i è r e que lconque , à laquel le on m ê l e u n peu de 
musc ; on vide une v é r i t a b l e poche et o n la rempl i t 
d'une aut re substance ; en f i n , a p r è s avoir des sé 
c h é le sang, on le r é d u i t en poudre , et on en fait 
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une masse qu 'on divise en grumeaux assez sem
blables à ceux d u musc, etc. 

U n p r ê t r e - l a m a de T u n k a , v e r s é dans la m é d e 
cine t b i b é t a i n e , raconta au docteur Ki lhnas t , 

comme le rapporte Radde, que les Chinois font 
subir aux bourses de musc de S i b é r i e une p r é 
parat ion avant de les i n t rodu i r e dans le com
merce, et l eu r donnent ainsi une odeur p é n é 
t rante . I ls les soumettent à une sorte de f e rmen
ta t ion en les enfouissant à 30 cent, env i ron dans 
la terre , à u n endro i t o ù paissent des m o u 
tons. A p r è s les y avoir la i ssées u n certain temps, 
et lorsqu ' i ls pensent qu'elles ont acquis les qua
li tés voulues, ils les re t i ren t et les vendent. 

Les anciens voyageurs racontent des choses 
surprenantes au suje t de l 'odeur p é n é t r a n t e du 
musc. Tavernier et Chard in rappor tent que les 
chasseurs sont ob l i gé s de se boucher ies narines et 
la bouche avant de couper la bourse, car en res
pi rant cette odeur i m p r u d e m m e n t , on est saisi 
d'une h é m o r r h a g i e mor te l l e . Chardin assure 
q u ' i l n 'a p u s'approcher des marchands de musc, 
et q u ' i l a d û fa i re soigner les achats par u n de 
ses compagnons. « Cette odeur, d i t - i l , est insup
portable et m ê m e dangereuse pour u n E u r o p é e n 
q u i n 'y est pas h a b i t u é . » 

L ' i m p é r a t r i c e J o s é p h i n e a ima i t p a s s i o n n é m e n t 
les pa r fums , et le musc par-dessus t o u t . Son 
cabinet de to i le t te en é t a i t p le in , en d é p i t des 
f r é q u e n t e s observations de N a p o l é o n . « On p r é 
tend que quarante ans encore a p r è s sa m o r t le 
p r o p r i é t a i r e de la Malmaison avait f a i t à plusieurs 
reprises lessiver et peindre les murs de ce ca
binet de to i l e t t e ; mais que n i grattage, n i eau 
seconde, n i pe in ture , n 'avaient p u enlever l ' o 
deur d u musc, q u i est encore aussi for te que si 
le f lacon q u i le contenai t n'avait é t é r e t i r é que 
d 'hier . 

L e musc sert p r inc ipa lement à p a r f u m e r le sa
v o n , les sachets, et à m ê l e r dans les c o s m é t i q u e s 
l iquides . L a jus te r é p u t a t i o n d u v é r i t a b l e savon 
de W i n d s o r des fabriques de Paris est due sur
tou t à sa d é l i c i e u s e odeur . L e savon est sans 

doute de la plus belle q u a l i t é , mais son p a r f u m 
l u i donne u n cachet de d i s t inc t ion p a r t i c u l i e r 
et c'est au musc q u ' i l le do i t . 

L a r é a c t i o n alcaline d u savon favorise le dé 
veloppement d u p r inc ipe odorant d u musc. Si 
cependant on verse une fo r te so lu t ion de potasse 
sur des grains de musc, au l i eu de la v é r i t a b l e 
odeur du musc, c'est de l ' ammoniaque q u i se 
d é g a g e . 

L a peau d u chevrota in sert à fa i re des bon 
nets, des v ê t e m e n t s ou d u c u i r q u i vaut m i e u x 
que le chevreau. Radde d i t que dans les pays 
q u ' i l a parcourus, on ne se servait à peu p r è s pas 
de ces peaux. Les peuples chasseurs emplo ien t 
la peau des jambes pour fa i re des couvertures 
é l é g a n t e s ; ils n 'u t i l i sent po in t la peau d u corps. 
Les chevrotains femelles q u i se prennent dans 
les p i èges ne sont bons à r ien ; les Russes les 
rejet tent , sans m ê m e les d é p o u i l l e r . 

LES TRAGULES — TRAGULUS. 

Die Zwergmoschusthiere 

Caractères. — Les tragules se distinguent 
des chevrotains proprements d i t par l'absence 
de bourse à. musc ; l eu r estomac a t ro is c a v i t é s , 
et le bo rd du m é t a t a r s e est n u et cal leux. Us se 
dis t inguent aussi par une queue cour t e , mais à 
poils longs. 

Les e s p è c e s que r en fe rme ce genre, et sur 
l ' i n d é p e n d a n c e desquelles les naturalistes ne 
sont pas d 'accord, sont toutes de gracieux ani
maux . 

LE TRAGULE NAIN — TRAGULUS PYGMJEUS 

Der Kantschill. 

Caractères. — L'espèce qui va nous occuper ; 
est la moins grande p a r m i les r u m i n a n t s . Qu 'on 
se f igu re u n pet i t chevreu i l , à t ronc assez gros, 
à t ê t e é l é g a n t e et b i en prise, à yeux beaux et 
b r i l l an t s , à pattes g r ê l e s et minces , à sabots d é 
licats, à queue peti te et gracieuse, et l ' on aura 
le t ragule na in , n o m m é aussi tragule kantschill 
(fig. 238). 

I l a à peine 50 cent, de l o n g , sur lesquels 
4 cent, appar t iennent à la queue ; la hauteur d u 
gar ro t est de 22 cent. , celle de l ' a r r i è r e - t r a i n de 
25 cent . Son po i l est fin. L a t ê t e est r o u x fauve, 
avec les c ô t é s plus clairs , et le sommet presque 
n o i r ; la par t ie s u p é r i e u r e d u corps est d ' u n b r u n 
jaune-roux, m ê l é de n o i r le l o n g de l ' é c h i n é ; les 
flancs sont clairs , le hau t d u cou est m a r q u é de 
blanc, et le ventre est b lanc . Une bande b lanche, 
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pa/ tant de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , descend sur les 
c ô t é s du cou j u s q u ' à l ' é p a u l e ; à cette bande 
s'en j o i n t une autre noi re , et entre les deux ban
des noires, au m i l i e u du cou , une bande blanche. 

Parfois, une raie jaune se t rouve sous le ven
tre . Les membres sont d 'un jaune f auve ; les bras 
et les jambes, d 'un r o u x v i f ; les pieds, d 'un jaune 
fauve p â l e . Les d i f f é r e n c e s de couleur r é s u l t e n t 
de d i f f é r e n c e s dans les teintes des poils . Sur le 
dos, ceux-ci sont blancs dans leur m o i t i é i n f é 
r i eu re , puis f o n c é s , puis jaunes ou oranges, et 
en f in noirs au bout . L a couleur du pelage varie 
donc suivant que le base des poils est c a c h é e ou 
non , que tel le ou telle part ie est plus visible. 
A u x endroits blancs, les poils sont e n t i è r e m e n t 
de cette couleur. 

Les m â l e s ont des canines q u i d é p a s s e n t les 
gencives de 3 cent. ; sont fo r t emen t r e c o u r b é e s , 
et d i r i gée s en dehors et en a r r i è r e . Les sabots 
sont petits, d 'un b r u n clair couleur de corne. 

Les jeunes ne se dist inguent pas des animaux 
adultes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Java, Singa-
pore, P i n a n g , les î les avoisinantes et la p é n i n 
sule malaise, sont la patrie de ce charmant an i 
m a l . A Sumatra, à B o r n é o et à Geylan, i l est 
r e m p l a c é par des e s p è c e s voisines. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t dans 
les f o r ê t s épa i sses de ces c o n t r é e s tropicales, 
plus dans la montagne qu 'en plaine. 

I l a des habitudes solitaires : ce n"est qu 'au 
temps d u r u t qu 'on le rencontre avec sa femel le . 
T o u t le j o u r , i l se t ient dans les f o u r r é s les plus 
épa i s , et s'y l iv re au repos et à la r u m i n a t i o n ; à 
la t o m b é e de la nu i t , i l va chercher sa n o u r r i 
tu re , q u i consiste en feui l les , en herbes, en 
f ru i t s de toute e s p è c e ; i l ne peut se passer d'eau. 

Tous les mouvements d u kan t sch i l l sont l é 
gers et gracieux. I l f a i t des bonds re la t ivement 
é n o r m e s , et surmonte avec adresse les plus 
grandes d i f f i cu l t é s . Mais ses membres d é l i c a t s l u i 
refusent b i e n t ô t le service, et i l t ombera i t fa
c i lement au pouvoir de ses ennemis, s ' i l ne 
l u i restait une d e r n i è r e resource, une d e r n i è r e 
ruse. I l cherche d 'ordinaire à s 'enfoncer dans 
les f o u r r é s ; s 'il vo i t q u ' i l ne puisse y parvenir , 
i l se couche à terre , i m m o b i l e , et f a i t le m o r t 
comme l 'opossum. L ' e n n e m i s 'approche; i l va 
saisir sa p ro ie , mais en deux bonds le peti t an i 
m a l d i s p a r a î t avec la r a p i d i t é de l ' éc la i r . 

Les i n d i g è n e s croient que le m â l e emploie en
core u n autre moyen de d é f e n s e : i l sauterait en 
l 'a i r , et se suspendrait à une branche au moyen 
de ses dents saillantes. Malheureusement , cette 

his toi re ressemble t r o p aux fables q u i ont eu 
cours sur les chamois, pou r que nous puissions y 
a jou te r f o i . Raffles d i t que les Malais n 'ont pas 
d'expression plus s igni f ica t ive pour d é s i g n e r un 
h o m m e t r o m p e u r , que de dire q u ' i l est rusé 
comme un k a n t s c h i l l . On ne sait que peu de 
chose sur la r ep roduc t ion de cet an ima l ; tout 
ce qu 'on peut supposer, c'est que, comme les 
autres ruminan t s et les chevrotains, i l met bas 
un pe t i t par p o r t é e . 

C a p t i v i t é . — Dans ces derniers t emps , on a 
plusieurs fois i m p o r t é des t ragules de diverses 
e s p è c e s en Europe , et on les a c o n s e r v é s plus ou 
moins longtemps en c a p t i v i t é . Les montreurs de 
m é n a g e r i e en ont e x h i b é d é j à à peu p r è s par
tou t . E n 4859, j ' e n vis u n à L e i p z i g . Ce tra
gule é t a i t dans une cage avec une abondante l i 
t i è r e de f o i n , et paraissait s'y t r è s - b i e n trouver. 

I l é t a i t on ne peut plus é l é g a n t , a i m a i t la pro
p r e t é , se l é c h a i t et se net toyai t continuel lement . 
Ses grands yeux semblaient i n d i q u e r beaucoup 
d ' in t e l l i gence ; cependant i l n 'en donna i t au
cune preuve. I l é t a i t t r anqu i l l e , ennuyeux m ê m e 
et passait sa j o u r n é e à manger , à ruminer , à 
d o r m i r . Une seule fois j ' e n t e n d i s sa voix : on 
pouvait la comparer au fa ib le son d ' un instru
ment à vent . 

L a d é l i c a t e s s e , l ' é l é g a n c e de cet ê t r e charmant 
p o u r r a i t amener à en fa i re u n an ima l domesti
que ; dans tous les cas, ce serait u n des plus 
beaux ornements des parcs. Cependant, i l n'est 
pas t ou jou r s t r a i t é d 'une m a n i è r e conforme à ses 
habitudes. 

M o n a m i et c o l l è g u e , le docteur Bodinus , de 
Cologne, a p u le fa i re r ep rodu i re en capt ivi té , 
et i l a eu la b o n t é de me c o m m u n i q u e r les dé
tails suivants : 

« Pour obteni r la r ep roduc t ion des animaux, 
i l f a u t non-seulement les me t t r e dans un lieu 
a p p r o p r i é , mais encore leur donner la nour r i tu re 
q u i l eur convient . E t cela m ê m e pour les espè
ces q u i vivent c o m p l è t e m e n t hors de l ' é t a t de l i 
b e r t é , dans la s o c i é t é i m m é d i a t e de l 'homme, 
pour les poules par exemple . Celles-ci , ap rè s 
l ' accouplement , pondent des œ u f s et l ' on re
marque que m a l g r é toute la bonne nour r i tu re 
qu ' on l e u r donne, les poules tenues d m s des es
paces r e n f e r m é s pondent beaucoup d ' œ u f s s té 
r i les , tandis que celles q u i couren t en l i be r t é 
pondent des œ u f s q u i é c l o s e n t presque tous. 
D ' a p r è s mes observations, ce n'est pas le manque 
de mouvemen t q u i en est cause , mais b ien le 
manque de certains a l i m e n t s , de vers no tam
m e n t ; aussi, lorsque ce genre de n o u r r i t u r e 
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Fig. 238. Le Traguie.naio. 

fa i t d é f a u t , i l faut le remplacer par de la viande 
crue, des larves de mouches, etc. Les autres ani
maux sont dans le m ê m e cas. Presque nulle part, 
je n 'a i v u de canard à c lochet te , ou ceux que 
j ' a i vus, é t a i e n t malades. Dans notre j a r d i n , ils 
sont vifs et fo r t s , comme en l i b e r t é ; b ien plus , 
ils se sont a c c o u p l é s . 

« G r â c e à u n m e m b r e d u conseil d 'adminis
t r a t ion , nous r e ç û m e s une paire de tragules 
nains. M a l g r é les soins les plus assidus, m a l g r é 
i 'herbe f r a î c h e , le t r è f l e , le pain, le la i t , l 'avoine 

'que nous leur donnions, i ls ne se mont ra ien t 
nu l lement en bon é t a t . Us é t a i e n t tristes, leur 
po i l é t a i t grossier, h é r i s s é ; j e r é s o l u s de leur 
donner des sorbes, q u i se rapprochent le plus 
des baies dont i ls se nourrissent dans leur pa
t r i e . Ces an imaux se j e t è r e n t dessus avec une 
v é r i t a b l e passion; chaque j o u r , ils en man
geaient une grande q u a n t i t é , et b i e n t ô t l ' on v i t 
les bons s u c c è s de cette a l imen ta t ion . L e u r œi l 
devint plus v i f , leur po i l plus lisse et plus b r i l 

lant , leurs flancs plus arrondis , et j e ne tardai 
pas à me convaincre que des sorbes, du la i t , d u 
pain blanc et u n peu de fourrage ver t s u f f i 
saient pour entretenir ces an imaux en bonne 
s a n t é . 

« A u bout de quelque temps, la femel le aug
menta de vo lume : j e ne doutai pas qu 'e l le ne se 
f û t a c c o u p l é e , et b i e n t ô t elle m i t bas un pet i t , 
mais m o r t malheureusement . M o n espoir d 'en 
obtenir d'autres f u t d é ç u de la m a n i è r e la plus 
cruel le . U n m a t i n , on la t rouva mor te dans sa 
cage ; elle por ta i t à la poi t r ine des blessures. 
On n'a jamais p u savoir s ' i l f a l l a i t les a t t r ibuer aux 
dents a i g u ë s du m â l e , ou à quelques m é c h a n t s 
visiteurs du j a r d i n , comme i l en existe encore 
t rop pour la honte de l ' h u m a n i t é . » 

Usages et p r o d u i t s . — Les Javanais, q u i ap
pellent cet an ima l Poetjang, le chassent avec ar
deur. I ls mangent volont iers sa chai r . I ls en
c h â s s e n t ses pieds dans de l 'o r ou de l 'a rgent , 
et s'en servent pour bourrer leurs pipes. 

L E S C E R V I D E S — CERVl 

Die Hirsche. 
i 

C a r a c t è r e s . — Aucune f a m i l l e n'est plus f a 
cile à c a r a c t é r i s e r que celle des c e r v i d é s ou 
cerfs. Les c e r v i d é s sont des r u m i n a n t s à bois. Ces 
quelques mots suff isent à les d é f i n i r ; tous les 
autres c a r a c t è r e s l eu r sont s u b o r d o n n é s . 

Les cerfs se dis t inguent des chevrotains par 
une ta i l l e plus grande ; par l a p r é s e n c e de fos
settes lacrymales , par des canines t r è s - c o u r t e s chez 
beaucoup d e m â l e s , e tpar l a p r é s e n c e d ' u n p inceau 
de poils aux pattes de d e r r i è r e . I l s sont é l a n c é s 
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et é l é g a n t s , leur corps est a l l o n g é , bien propor 
t i o n n é , leurs pattes sont fines et hautes, à pinces 
for tement d é v e l o p p é e s , à sabots pointus ; leur cou 
est f o r t et v igou reux ; leur t ê t e fo r tement p o i n 
t ue ; leurs yeux sont grands et vifs ; leurs o r e i l 
les de longueur moyenne, minces, droites et mo
biles. 

E n g é n é r a l , les m â l e s seuls por ten t des bois. 
On n o m m e ainsi des prolongements r a m i f i é s d u 
f r o n t a l , q u i tombent chaque a n n é e , pour ê t r e 
r e m p l a c é s par de nouveaux prolongements . Leu r 
d é v e l o p p e m e n t et l eu r chute sont en rappor t i n r 
t ime avec l ' ac t iv i t é sexuelle. Les cerfs c h â t r é s ne 
p r é s e n t e n t pas ces variat ions ; i ls gardent leur 
bois, s'ils en portaient au m o m e n t o ù ils ont subi 
la castrat ion; s'ils en é t a i e n t d é p o u i l l é s à cette 
é p o q u e , i ls n 'en reprennent p lus ; chez ceux qu i 
n 'ont subi qu 'une castration u n i l a t é r a l e , les bois 
ne se reproduisent que d u c ô t é sain. 

Dé jà , chez le n o u v e a u - n é , le l i e u d ' inser t ion 
des corjoes_est i n d i q u é par u n plus grand d é v e 
loppement des os d u c r â n e . A six ou h u i t mois 
a p p a r a î t une saillie osseuse q u i persiste toute la 
vie : c'est elle q u i portera les bois. A u commen
cement, Tandoui l ler est s imple et p o i n t u , mais, 
plus tard , i l se rami f ie ; de Pandoui l ler p r i n 
cipal partent des andouil lers secondaires, dont 
le nombre peut al ler j u s q u ' à , d o u z e . 

« Le bois, d i t Blasius, subit des m é t a m o r p h o 
ses à mesure que le cer f v i e i l l i t . T o u t d 'abord, les 
saillies osseuses s'accroissent, s ' é l a rg i s sen t en con
vergeant vers la l igne m é d i a n e ; en m ê m e temps, 
la c r ê t e f ronta le se d é v e l o p p e ; ces saillies s'unis
sent de plus en plus au c r â n e . Mais les change
ments dans la f o r m e d u bois et le nombre des an
doui l lers sont encore plus c o n s i d é r a b l e s . Les j e u 
nes bois sont recouverts d 'une peau t r è s - v a s e u -
la i re , poi lue ; ils sont mous et f lexibles. Les an
douil lers plus i n f é r i e u r s se d é t a c h e n t d 'abord d u 
t ronc p r i n c i p a l , puis les plus é l evés , et lorsqu'en-
f i n tous sont d é v e l o p p é s et ont at teint l eur f o r m e 
d é f i n i t i v e , l a c i rcu la t ion s ' a r r ê t e , et le cerf d é 
pou i l l e alors ses bois de la peau, q u i tombe en 
par t ie d ' e l l e - m ê m e . » 

Avan t que le cerf ait a t te in t la f i n de sa pre
m i è r e a n n é e , la saillie osseuse se cont inue par 
u n andou i l l e r , q u i , chez plusieurs e s p è c e s , 
n'est jamais r e m p l a c é que par u n andoui l l e r pa
r e i l ; tandis que, chez les autres, le bois de la se
conde a n n é e porte deux andouil lers . Ce bois à 
deux andouil lers tombe et est r e m p l a c é au p r i n 
temps de la t r o i s i è m e a n n é e par un bois à t rois 
andoui l lers , et ainsi de suite j u s q u ' à ce que soit 
at teint le plus grand d é v e l o p p e m e n t possible. 

Des maladies, une mauvaise n o u r r i t u r e a m è n e n t 
par fo is une marche r é t r o g r a d e dans la r éa l i s a t i on 
d u p h é n o m è n e , et alors ce nouveau bois a un ou 
deux andoui l lers de mo ins que ce lu i de l ' année 
p r é c é d e n t e . 

L a chute d u bois est p r é c é d é e par u n déve lop
pement des vaisseaux q u i en tourent sa base. Us 
l a p é n è t r e n t , la s é p a r e n t de la sai l l ie osseuse, et 
le bois tombe , e n t r a î n é par son poids, ou bien 
l ' a n i m a l s'en d é b a r r a s s e . Par suite de la rupture 
des vaisseaux, une l é g è r e h é m o r r h a g i e se pro
d u i t , et a u niveau de la par t ie d é c o u r o n n é e se 
f a i t une c r o û t e sous laquel le commence le nou
veau t r ava i l r é p a r a t e u r . L 'accroissement du bois 
dure d i x o u t reize semaines. L e bois est d'abord 
.gé l a t i neux , puis i l s'ossifie par le d é p ô t de phos
phate et de carbonate de chaux . L a peau qu i le 
recouvre est m o l l e , couverte de poils é p a i s , de 
couleur g é n é r a l e m e n t c l a i r e ; elle est t rès -vas -
cu l a i r e , saigne à la m o i n d r e blessure, q u i peut 
amener une m a l f o r m a t i o n d u bois. 

L e b ois g é n é r a l e m e n t est t r è s - r é g u l i e r , quoi
que l ' hab i ta t et le r é g i m e puissent amener des 
variat ions dans sa f o r m e . Cet appendice est tou
jou r s u n des me i l l eu r s c a r a c t è r e s p o u r diffé
rencier les e s p è c e s ; beaucoup de naturalistes ce
pendant se refusent à le r e c o n n a î t r e . Mais , d'or
d ina i re , les divers c e r v i d é s p r é s e n t e n t entre eux 
de grandes d i f f é r e n c e s , et l eu r d é t e r m i n a t i o n 
n'est pas, i l s'en f a u t , aussi d i f f i c i l e que celle de 
certaines fami l l es de r u m i n a n t s . 

L 'o rgan isa t ion in te rne des c e r v i d é s p r é sen t e 
en g é n é r a l les m ê m e s c a r a c t è r e s que ceux des 
autres e s p è c e s et de m ê m e ordre ; nous n'aurons 
donc pas à l a d é c r i r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D é j à , a u x é p o -
ques g é o l o g i q u e s a n t é r i e u r e s , les c e r v i d é s é ta ien t 
r é p a n d u s sur une grande par t ie de la surface de 
la te r re . A u j o u r d ' h u i , i ls hab i ten t toutes les par
ties d u monde , une grande é t e n d u e de l 'A f r ique 
et de l 'Aus t ra l i e e x c e p t é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On les trouve 
sous tous les c l imats , dans les plaines comme 
dans les montagnes ; dans les endroi ts d é c o u v e r t s 
c o m m e dans les f o r ê t s . Les uns v iven t à la ma
n i è r e des chamois , les autres dans les l ieux, les 
plus c a c h é s , dans les f o r ê t s les plus é p a i s s e s ; 
c eux -c i hab i ten t les steppes secs, c eux - l à les 
marais . U n grand n o m b r e changent d 'habi ta t ion 
suivant les saisons: ils descendent des monta 
gnes, p o u r y r emonte r plus t a r d ; d 'autres voya
gent du n o r d au sud, puis d u sud au n o r d . 

Tous les c e r v i d é s sont des a n i m a u x socia
b les ; beaucoup se r é u n i s s e n t en bandes cons i -
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d é r a b l e s . Les v ieux m â l e s , pendant l ' é t é , se sé
parent o rd ina i rement des t roupeaux de femelles, 
et v ivent solitaires ou r é u n i s à plusieurs. A u 
momen t d u r u t , ils se j o i g n e n t aux bandes de 
femelles, provoquent leurs r ivaux , se l i v r en t des 
combats te r r ib les . A ce momen t , leur exci ta t ion 
est tel le que leurs m œ u r s sont, on peut d i re , com
p l è t e m e n t c h a n g é e s . 

L a p lupa r t sont des an imaux nocturnes; ce
pendant ceux q u i v ivent dans des endroits d é 
serts ou dans les hautes r é g i o n s , vont aussi pen
dant le j o u r chercher leur nou r r i t u r e . 

Tous les ce rv idés sont v i f s , c r a i n t i f s , agiles, 
rapides dans leurs mouvements ; i ls sont assez 
bien d o u é s sous le rappor t de l ' in te l l igence. L a 
voix du m â l e consiste en des sons sourds et 
e n t r e c o u p é s ; celle de la femel le , en b ê l e m e n t s . 

Les ce rv idé s ne se nourrissent que de végé 
taux ; i l n'est nu l l emen t p r o u v é que les rennes 
mangent des l emmings , comme on l 'a p r é t e n d u . 
Des herbes, des feui l les , des f leurs , des aiguil les 
de sapins, des bourgeons, de jeunes pousses, des 
grains, des f r u i t s , des baies, de l ' é c o r c e , des 
mousses, des l ichens, des champignons, f o r m e n t 
la n o u r r i t u r e p r inc ipa le des c e r v i d é s . Le sel est 
pour eux une f r iandise ; l 'eau leur est indispen
sable. 

L a femelle m e t bas u n , deux ou quelquefois 
trois petits, q u i naissent c o m p l è t e m e n t d é v e l o p 
p é s , et suivent par tout leur m è r e , au bout de 
quelques j ou r s . Chez certaines e s p è c e s , le m â l e 
soigne aussi sa p r o g é n i t u r e , et les petits r e ç o i 
vent avec plaisir les caresses de leurs parents. La 
m è r e veille avec tendresse et sol l ic i tude sur ses 
petits, et les d é f e n d en cas de danger. 

C a p t i v i t é . — I l n'est pas aussi faci le qu 'on le 
c ro i t d'apprivoiser u n c e r v i d é ; Pris jeunes et ha
b i t u é s de bonne heure à subi r la domina t ion de 
l ' homme, tous mon t ren t dans les premiers temps 
beaucoup de gentillesse, de d o c i l i t é , d'attache
m e n t ; mais ces diverses q u a l i t é s disparaissent 
avec l ' âge . U n vieux cerf est tou jours u n ê t r e co
l è r e et m é c h a n t . Le renne m ê m e , q u i depuis 
des s ièc les v i t en cap t iv i t é , ne f a i t pas except ion; 
sa domesticat ion est i n c o m p l è t e . 

Usages e t p r o d u i t s . — L à o ù les cul tures et 
les f o r ê t s sont b ien entretenues, on do i t fa i re 
d i s p a r a î t r e les c e r v i d é s . Les d é g â t s qu ' i ls causent 
surpassent, et de beaucoup, la fa ib le u t i l i t é dont 
i ls sont pour l ' h o m m e . Si ce n ' é t a i t la chasse, u n 
des plus beaux et des plus nobles plaisirs , on 
aurai t depuis longtemps d é j à c o m p l è t e m e n t d é 
t r u i t chez nous toutes les e s p è c e s de c e r v i d é s . 
On n ' y est pas encore a r r i v é , mais ces an i - j 
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maux vont maintenant en d i m i n u a n t , et dans u n 
avenir qu i n'est p e u t - ê t r e pas b ien é l o i g n é , on ne 
les verra plus, sans doute, q u ' à l ' é t a t demi -sau
vage, dans des parcs et des j a rd ins zoologiques. 

LES ÉLANS — ALCES. 

Die Elenthiere. 
i 

Nous commencerons par é t u d i e r les g é a n t s 
de Cette f ami l l e , quo iqu ' i l s soient les plus i n 
complets des c e r v i d é s . 

C a r a c t è r e s . — Les é l a n s , q u i sont encore r e 
p r é s e n t é s a u j o u r d ' h u i par une ou deux e s p è c e s , 
si l ' on c o n s i d è r e l ' o r igna l comme appartenant 

; à ce genre, sont des an imaux for ts , lourds , hauts 
sur jambes ; à bois larges, en f o r m e de pelle, à 
d é c o u p u r e s et à dentelures nombreuses, man
quant d 'andouil lers ; i ls on t une fossette l ac ry 
male peti te, u n pinceau de poils au cô t é in terne 

1 de la racine du p ied , des glandes u n g u é a l e s , et 
po in t de canines. Leu r t ê t e est longue ; l eur r é g i o n 

f nasale, f o r t d é v e l o p p é e , n 'o f f r e po in t de par t ie 
nue ou de m u f l e ; l eur lèvre i n f é r i e u r e est p r o c i -
dente ; leurs yeux sont petits, leurs oreil les l o n 
gues et larges; l eur queue est t r è s - c o u r t e . 

L'ÉLAN A CRINIÈRE. — ALCES JUBATA. 

Der Elch, das Elen. 

Considérations historiques. — L'élan est cé
l è b r e depuis les temps les plus r e c u l é s . On n'est 
pas encore fixé sur l ' é t y m o l o g i e de son n o m . Les 
uns le fon t venir d u v ieux m o t ge rmain elend ou 
elent, q u i s ignif iera i t f o r t , robuste ; les autres, du 
slave jelen, cerf. Quoi q u ' i l en soit, le n o m la t in 
alces v ient du germain . 

Les anciens historiens par lent de l ' é l an comme 
se t rouvant en Al lemagne . « I l existe dans la f o r ê t 
Hercynienne, d i t Jules César , des alces q u i ont le 
por t et la couleur des c h è v r e s , mais q u i sont 
plus grands, q u i n 'on t n i cornes, n i a r t i cu la t ions 
aux pattes. Us ne se couchent pas pour se repo
ser, et ne peuvent se relever une fois qu ' i l s sont 
t o m b é s . Pour d o r m i r , ils s 'appuient contre les 
arbres ; aussi les chasseurs coupent - i l s ceux-c i de 
telle f a ç o n qu ' i l s t o m b e n t fac i lement et e n t r a î 
nent l ' an imal q u i s'y appuie. » 

Pl ine d i t que l 'é lan a la l èv re s u p é r i e u r e t r è s -
grande, et q u ' i l ne peut manger qu ' en tenant 
la t ê t e r e n v e r s é e en a r r i è r e . D ' a p r è s Pausa-
nias, le m â l e seul porte des bois . Sous Gor
d ien I I I , de 238 à 244 a p r è s J . - C , d i x é l a n s f u 
rent a m e n é s à Rome ; A u r é l i e n en fit p a r a î t r e 
plusieurs à son t r i o m p h e . 
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A u moyen â g e , i l est souvent fa i t men t ion de 
cet an ima l . Dans les Niebellungen, on l 'appelle 
elle ou grimmerschelk. D ' a p r è s ce p o ë m e , l ' é lan 
se t rouvai t r é p a n d u à cette é p o q u e dans toute 
l 'Al lemagne , j u s q u ' à l 'ouest. I l est d i t , dans la 
descript ion de la chasse de S iegf r ied dans les 
Vosges : « I l tua encore un elk, quatre for ts au
rochs et u n grimmerschelk. » 

Dans les fondat ions de l 'empereur Othon le 
Grand, en 943, i l est d é f e n d u , à quiconque, de 
chasser sans permission de T é v ê q u e Ba lde r i ch , 
dans les f o r ê t s de Dren the , dans le Bas -Rh in , les 
cerfs, les ours, les chevreuils , les sangliers et les 
an imaux que l 'on appelle en a l lemand elo ou 
schelo. Cette m ê m e d é f e n s e se retrouve dans une 
fonda t ion de H e n r i I I de 1006, et dans une de 
Conrad I I de 1025. 

Dans les t o u r b i è r e s d u n o r d de l 'Al lemagne , 
dans le Brunswick , le Hanovre, la P o m é r a n i e , 
dans les anciennes s é p u l t u r e s des H u n s , on 
trouve encore des bois d ' é l a n s , l a p lupar t p é t r i 
fiés. 

Le fameux é v ê q u e d'Upsal Olaiis Magnus est 
le premier q u i donna une bonne descr ipt ion de 
l ' é l an . « Comme les cerfs, d i t - i l , ces animaux 
courent en troupes dans les l ieux sauvages; les 
chasseurs les prennent dans des filets ou dans 
des fosses, ils les y poussent avec l 'aide de gros 
chiens, et ils les tuent à coups de flèches et d ' ë -
pieux. Lorsqu ' i l s sont c o u c h é s pour p a î t r e , et 
m ê m e lorsqu' i ls sont debout, i l arr ive parfois 
que des hermines leur sautent à la gorge, et les 
morden t de telle f a ç o n qu ' i l s meuren t par la 
perte de l eu r sang. Les é l ans combat ten t avec 
les loups, les tuent à coups de sabot, sur tou t sur 
la glace, o ù ils peuvent mieux se t en i r que les 
loups. » 

D ' a p r è s une lettre de l ' é v ê q u e de P o m é r a n i e 
au grand m a î t r e , i l y avait encore en 1488 beau
coup d ' é l a n s dans son é v ê c h é . 

« En P o m é r a n i e , d i t Kan tzow (1), i l y a de 
grands t roupeaux d 'animaux que l 'on nomme 
elend. On leur a d o n n é ce n o m à cause de leur 
faiblesse (eland, s ignif ie m i s é r a b l e , fa ible) ; i ls 
n 'on t r ien pour se d é f e n d r e . Us ont b ien de lar
ges cornes, mais ils ne savent pas s'en servir ; i ls 
se cachent dans les marais et les f o r ê t s les plus 
impraticables pour y è l r e en s û r e t é . 

« Us peuvent sentir de l o i n l 'approche de 
l ' homme ou d u chien, cela f a i t leur salut, car, 
dès que les chiens les at teignent , ils sont pr i s . 

* Us ont le corps d 'un grand b œ u f , mais leurs 

(1) Kantzow, Fomerania, 1530. 

jambes sont beaucoup plus hautes ; i ls n 'ont que 
des poils courts , d ' un blanc j a u n â t r e ; leur viande 
est bonne à manger. 

« On regarde les ongles c o m m e bons contre 
les maladies ; et on en f a i t des bagues que l 'on 
porte aux doigts . Quelques-uns on t c r u qu'ils 
n 'avaient pas de genoux ou de jo in tu res , mais 
cela est f aux , etc. » 

A p r è s la guerre de Sept ans, les é l a n s , t r è s -
d i m i n u é s dans la Prusse or ientale , f u r e n t pro
t é g é s par des ordonnances royales. 

E n Prusse, d ' a p r è s les d o n n é e s les plus sûres 
et les plus r é c e n t e s , les é l a n s se t rouvent main
tenant su r tou t dans la f o r ê t royale d'Ibenhorst, 
p r è s de M e m e l . Dans l ' a n n é e de l i b e r t é de la 
chasse, en 1848, l eu r nombre f u t r é d u i t à seize ; 
maintenant , i l y en a plus de cent. Les lois sur la 
chasse, seules, permet ten t encore de vivre à ces 
a n i m a u x . A u commencemen t d u s ièc le , i l en 
existait beaucoup dans les f o r ê t s de Schorell, 
T z u l k i n n et Skal l i sen . 

C a r a c t è r e s . — L ' é l a n ( P l . X X V I I I ) est un puis
sant an ima l . U n m â l e adul te a de 2 m , 60 à 2 m ,80 
de l o n g , s u r 2 m è t r e s de hau t , au g a r r o t ; la lon
gueur de la queue est de 10 cent. De vieux ani
maux peuvent peser j u s q u ' à 500 k i l o g r . ; le poids 
moyen est de 200 à 300 k i l o g r . 

L ' é l a n a le corps cou r t et gros, la po i t r ine large, 
fe gar ro t é l evé , presque bossu, le dos dro i t , le 
sacrum r e n t r é . I l est p o r t é par des membres 
d ' é g a l e longueur , t r è s - h a u t s et for ts ; les sabots 
sont minces, d ro i t s , p r o f o n d é m e n t fendus, réu
nis à leur o r ig ine par une membrane exten
sible ; les pinces touchent f ac i l emen t le so l ; cette 
c o n f o r m a t i o n permet au pied de l ' é l an de s 'é lar
g i r et de se poser sur u n sol h u m i d e sans en
foncer . 

U n cou cour t , f o r t , v i g o u r e u x , por te une tête 
grande, a l l o n g é e , aminc ie au niveau de l 'œil et 
se t e r m i n a n t par u n museau l o n g , é p a i s , large, 
obtus ; le nez ca r t i l ag ineux , la l èv r e s u p é r i e u r e 
é p a i s s e , longue , mobi le , f endue , t r è s - sa i l l an t e , 
donnent à l ' an ima l une phys ionomie repoussante. 
Les yeux, pe,tits et ternes, sont e n f o n c é s dans 
des orbi tes saillantes, et ne c o n t r i b u e n t pas à 
embe l l i r la t ê t e . Les fossettes lacrymales sont 
pe t i t e s ; les orei l les , longues , grandes, larges, 
pointues, p e n c h é e s en dehors, i n s é r é e s sur le 
d e r r i è r e de la t ê t e ; l ' a n i m a l peut les inc l iner 
l 'une vers l ' au t re . 

Le bois d u m â l e adul te f o r m e une grande 
c ime , s imple , t r è s - l a r g e , aplat ie , t r iangula i re , 
en f o r m e de pel le , p r o f o n d é m e n t d e n t e l é e sur 
ses bords; elle est p o r t é e par une tige cour te , 
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a r rond ie , é p a i s s e , e n t o u r é e de peu de perles, 
et reposant Sur une sail l ie osseuse t r è s - c o u r t e 
(fig. 239). Dans le courant d u p r e m i e r au tomne, 

a p p a r a î t la saillie osseuse; dans le second, u n 
andou i l l e r l ong d 'envi ron 30 cent. , et q u i tombe 
en hiver . Dans la c i n q u i è m e a n n é e , se mont re la 
plaque te rmina le ; elle s ' a c c r o î t d é p l u s en plus, 
et p r é s e n t e tous les ans plus de dentelures; l eur 
n o m b r e peut s 'é lever à v ing t . U n pare i l bois 
p è s e j u s q u ' à 20 k i logrammes . 

L e pelage de l ' é l an est cour t et é p a i s . I l est 
f o r m é de soies minces et cassantes, q u i recou
vren t u n duvet cour t et fin. Sur la nuque est une 
c r i n i è r e longue , é p a i s s e , se prolongeant le long 
d u cou et de la po i t r i ne , et atteignant une l o n 
gueur de 20 cent. E l le est plus cour te chez la 
femel le . Les poils d u ventre sont i n c l i n é s d'ar
r i è r e en avant. 

L a couleur de l ' é l an est u n b i un roux assez 
u n i f o r m e , passant au b r u n no i r f o n c é à la c r i 
n i è r e et surles cô t é s de la t ê t e , au gris au museau. 
Les membres sont d ' un gris c e n d r é clair , le 
t ou r des yeux est gr is . D u mois d 'octobre au mois 
de mars, cette couleur est plus claire ; elle est 
m é l a n g é e de gr is . 

L a femel le est plus pet i te que le m â l e ; elle n 'a 
pas de bois ; ses sabots sont plus longs et plus 
minces, ses ongles plus courts , un peu d i r i 
g é s en a r r i è r e . Sa t ê t e ressemble à celle de l ' âne 
o u du mule t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' é l a n v i t 
dans les f o r ê t s du no rd de l 'Europe et de l 'Asie . 
E n Europe , i l s ' é t end jusqu 'aux bords de la Ba l 
t i q u e ; on le t rouve dans la Prusse or ientale , la 
L i thuan ie , la Courlande, la L i v o n i e , l a S u è d e , la 
N o r w è g e . et sur quelques points de la Grande 
Russie. E n 1746, o n tua le dernier é l a n en Saxe ; 
en 1760, en Galicie. E n N o r w è g e , l ' é l an habite la 
par t ie orientale d u sud ; en S u è d e , la par t ie occ i 
dentale , o u , en d'autres termes, les f o r ê t s i m 
menses q u i recouvrent les monts K j o e l e n , dans 

BREHM. 

C R I N I È R E . 473 

les provinces de D a l é c a r l i e , He r j eda l l , Oesterdall 
et Hedemark . 

L ' é l a n est plus c o m m u n en Asie . 11 se t rouve 
dans tou t le N o r d , j u s q u ' à l ' A m o u r , par tout o ù 
i l y a de grandes f o r ê t s , et é t e n d son hab i t a t ion 
j u s q u ' à la l i m i t e des arbres. I l est assez abondant 
dans le bassin de la L é n a , aux bords d u lac B a ï -
k a l , de l ' A m o u r , en Mongol ie , en Tongous ie ; 
i l manque dans le d é s e r t de T u n d r a , o ù i l n ' y a 
po in t de f o r ê t s . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' é l a n se 
p la î t dans les f o r ê t s de saules, de peupl iers , de 
bouleaux, dans celles sur tout q u i sont d é s e r t e s 
solitaires et e n t r e c o u p é e s de ravins et de marais. 
Ceux-ci l u i sont indispensables, et i l les traverse 
sans enfoncer, ce que ne peut fa i re aucun autre 
an imal . D ' a v r i l en octobre, l ' é l an se t i en t dans les 
bas-fonds ; puis , en h iver , i l cherche des l ieux plus 
é l evés , n o n e x p o s é s aux inondat ions , et non c o u 
verts de glace. Par les beaux temps, i l p r é f è r e les 
f o r ê t s de bouleaux, de saules, etc.; par la p lu ie , 
la neige, le b r o u i l l a r d , i l p r é f è r e les f o r ê t s de 
c o n i f è r e s . L ' i n q u i è t e - t - o n ou ne t r o u v e - t - i l pas 
assez à manger, i l change d 'hab i t a t ion . — Par 
ses m œ u r s , l ' é l a n d i f f è r e beaucoup d u cerf . 
Comme l u i , i l f o r m e des troupeaux de 15 à 20 
indiv idus , et vers l ' é p o q u e de la mise bas, les 
vieux m â l e s qui t ten t ces t roupeaux, q u i restent 
c o m p o s é s des jeunes m â l e s et des femel les . 

L ' é l a n , dans les loca l i t é s o ù i l n'est po in t i n q u i é 
t é , r ô d e et erre j o u r et n u i t ; d 'a i l leurs , i l ne p a î t 
que la nu i t . D ' a p r è s W a n g e n h e i m , i l se n o u r r i t 
de feui l les , d é j e u n e s pousses de saule, de b o u 
leau, de f r ê n e , de peupl ier , de sorbier, d ' é r a 
ble, de t i l l e u l , de c h ê n e , de p i n , de sapin, de 
b r u y è r e , de r o m a r i n , de roseau, de c é r é a l e s et 
de l i n . Lesjeunes pousses et les é c o r c e s f o r m e n t 
la base de sa n o u r i t u r e , ce q u i rend l ' e s p è c e 
nuis ib le . I l enfonce ses incisives dans l ' é c o r c e , 
comme u n couteau, en arrache u n morceau , le 
saisit entre ses l èv re s et ses dents , ' e t d é t a c h e 
alors de longues l a n i è r e s . Avec sa t ê t e , i l courbe 
les arbres, en casse la c ime et en mange les b r a n 
ches. 

Ce n'est que p o u s s é par la n é c e s s i t é q u ' i l va 
chercher d'autres p â t u r a g e s ; aussi cause- t - i lb ien 
moins de d é g â t s dans les champs que dans les 
f o r ê t s . 

I l est moins agile, mo ins gracieux dans tous 
ses mouvements que le cerf . I l n'est pas aussi 
rapide que l u i , mais i l t ro t te encore assez vi te et 
t r è s - l o n g t e m p s ; des auteurs es t iment q n ' i l peu t 
p a r c o u r i r en u n j o u r 400 k i l o m è t r e s . 

W a n g e n h e i m d é c r i t les allures de l ' é l a n dansles 
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marais. Lorsque le sol ne peut plus por ter l ' an i 
m a l , i l s'assied sur son a r r i è r e - t r a i n , é t e n d en 
avant les pattes a n t é r i e u r e s , et, se poussant avec 
son d e r r i è r e , glisse ainsi à la surface de la vase; si 
celle-ci c è d e davantage, i l se couche sur le cô t é et 
se pousse avec ses pattes. L ' é l a n est pa s sé m a î t r e 
comme nageur. I l va à l 'eau, non-seulement 
par n é c e s s i t é , mais encore par plais i r , pour s'y 
baigner et s'y r a f r a î c h i r . Sur la glace, i l ne peut 
avancer qu'avec d i f f i c u l t é ; y t o m b e - t - i l , i l ne 
peut se relever sans effor ts . Quand i l cour t , ses 
pinces f rappent l 'une contre l 'autre et produisent 
u n b r u i t qu 'on entend à quelque distance : l'élan 
sonne, disent les chasseurs. E n pleine course, i l 
couche son bois presque hor izonta lement en 
a r r i è r e , et lève le museau ; aussi t r é b u c h e - t - i l 
et t o m b e - t - i l souvent. Pour se relever, i l agite 
ses pattes ; i l porte sur tout celles de d e r r i è r e t r è s 
en avant. D e l à la fable : q u ' i l est sujet à l ' é p i l e p -
sie, et q u ' i l s'en g u é r i t en se grat tant l 'ore i l le 
jusqu 'au sang. U n é lan ne se laisse a r r ê t e r par 
r i en dans sa course ; i l traverse les f o u r r é s les plus 
i m p é n é t r a b l e s , les lacs , les r i v i è r e s , les m a 
rais. 

L ' é l a n a u n e o u ï e et une vue excellentes; son 
odorat est moins f i n . Quant à ses f a c u l t é s i n t e l 
lectuelles, elles paraissent en c o m p l è t e ha rmon ie 
avec sa lourde stature et son apparence stupide. 
I l est moins c r a in t i f que le cerf. Si le chasseur 
l 'a m a n q u é , i l cour t quelques pas et s ' a r r ê t e . I l 
v i t en bonne harmonie avec ses semblables : ce 
n'est cependant qu 'au m o m e n t d u r u t que les 
vieux m â l e s se jo ignen t aux t roupeaux. D'or
d ina i re , la f a m i l l e se compose d 'un v i e i l a n i 
m a l , de deux indiv idus adultes, q u i sont en r u t 
en automne, de deux jeunes an imaux et de deux 
faons. 

Le r u t , sur les bords de la Ba l t ique , a l i eu à 
la f i n d ' a o û t ; dans la Russie d 'Asie , en septem
bre et octobre. Pendant ce temps, les m â l e s sont 
t r è s exc i t é s ; i ls se l iv ren t entre eux des combats 
a c h a r n é s , et deviennent dangereux pour l ' homme 
l u i - m ê m e . E n g é n é r a l , l ' é lan sait se d é f e n d r e , 
sur tout s ' i l y va de la v ie . U n é l a n b les sé a t t a . 
que le chasseur. Ce lu i - c i do i t employer la plus 
grande prudence, no tamment s ' i l est à p ied , et i l 
l u i f a u t chercher u n abr i d e r r i è r e u n arbre, si 
l ' an ima l s ' é l a n c e sur l u i . Son bois l u i est une 
arme t e r r ib l e ; i l f a i t aussi usage de ses sa
bots ; les v ieux é l a n s s'en servent pour combat
tre leurs plus grands ennemis , les l oups ; i ls 
se p r é c i p i t e n t sur eux, les assomment et les 
tuen t . 

A u temps d u r u t , les é l a n s m â l e s b ramen t 

comme les cerfs ; leurs cris consistent en des 
sons e n t r e c o u p é s comme ceux d u d a i m , mais 
beaucoup plus bas. On n 'en a j amais entendu 
pousser u n c r i de dou leu r ou d ' e f f r o i . Pendant 
cette p é r i o d e d u r u t , les m â l e s cherchent les 
femelles, les suivent , t raversent les fleuves et les 
r i v i è r e s pour les a t te indre . Les jeunes m â l e s 
sont r e p o u s s é s par leurs r i vaux plus fo r t s et plus 
â g é s ; r a rement i ls peuvent sat isfaire l eu r ins
t i n c t ; i ls courent c o m m e des f u r i e u x , d r o i t de
vant eux, jusque dans les l i eux c u l t i v é s . 

L a femel le por te de t rente-s ix à quarante se
maines. L a p r e m i è r e p o r t é e est d 'un seul peti t , 
les autres sont de deux, le plus souvent de sexes 
d i f f é r e n t s . I l est t r è s - r a r e qu 'e l le met te bas trois 
faons ; dans ces cas, ceux-c i s o n t t r è s - f a i b l e s , et ne 
tardent pas à p é r i r . A u s s i t ô t a p r è s l eu r naissance, 
les faons se l è v e n t , ag i tent la t ê t e à d ro i t e et à gau
che, comme s'ils é t a i e n t é t o u r d i s ; et l eu r m è r e 
do i t l eu r apprendre à se m o u v o i r . L e t r o i s i è m e 
ou q u a t r i è m e j o u r , i ls la suivent d é j à . I ls con t i 
nuent à te t ter j u squ ' au r u t suivant et sont 
adultes à l ' âge de t rois ans. La m è r e soigne ses 
petits avec beaucoup d ' amour , et d é f e n d m ê m e 
leur cadavre. 

L ' é l a n est e x p o s é aux attaques de plusieurs 
ennemis, no tamment d u loup , d u l y n x , de l'ours 
et d u g lou ton . Le loup le chasse en hiver , par 
les fortes neiges ; l 'ours ne s'en p rend qu'aux 
an imaux i s o l é s , et ne s'adresse j amais à u n t rou
peau ; le l y n x et quelquefois aussi le g lou ton s'é
lancent d u hau t d 'une branche sur l ' é lan qui 
passe au-dessous d 'eux, se c r amponnen t à son 
cou et l u i coupent les carotides. Ces deux car
nassiers sont pour l ' é l an les ennemis les plus 
t e r r i b l e s , et contre lesquels i l est r é e l l e m e n t 
sans armes. Quant au l o u p et à l 'ours , i l peut 
se d é f e n d r e cont re leurs attaques ; u n seul coup 
de ses pattes de devant s u f f i t pour tue r u n loup. 
L o r s q u ' u n é l a n est saisi à la gorge par u n car
nassier, i l cherche à l ' e n t r a î n e r dans les f o u r r é s 
et à l u i fa i re l â c h e r prise en le pressant contre 
les arbres. 

Chasse. — Cet a n i m a l est a u j o u r d ' h u i m é n a g é 
par tout o ù i l existe encore. E n N o r w è g e , on p u 
n i t d 'une amende de 220 f rancs c e l u i q u i en tue 
u n . E n Prusse, les forestiers ve i l l en t à sa conser
va t ion , et ma in tenan t on f a i t de m ê m e en Russie. 
Au t re fo i s , i l n ' en é t a i t pas ainsi . L e czar Pau l I " 
eut la s i n g u l i è r e i d é e d 'o rner sa cavalerie de 
peaux d ' é l a n s , et fit fa i re à ces an imaux une 
v é r i t a b l e guerre d ' e x t e r m i n a t i o n , p o u r pouvo i r 
la r é a l i s e r . 

On t i r e l ' é l a n à l ' a f fû t ; on le chasse à la t r aque . 



L ' É L A N A C R I N I È R E . 475 

E n Laponie , on le p rend dans des f i le ts . Dans le 
Nord , les chasseurs, munis de souliers de neige, 
le poursu ivent en h iver et cherchent à le pous
ser sur la glace, o ù i ls s'en rendent fac i l ement 
m a î t r e s . 

C a p t i v i t é . — De jeunes é l a n s s 'apprivoisent 
f a c i l e m e n t ; mais , chez nous , i l s ne suppor tent j a 
mais longtemps la c a p t i v i t é . E n S u è d e , pa ra î t - i l , 
on a p u en dresser à t i r e r des t r a î n e a u x . Une l o i 
d é f e n d i t de se servir de pareils an imaux de t ra i t , . 
car l eur r a p i d i t é , l eur r é s i s t a n c e à la fa t igue au
ra ien t r endu impossible la poursuite des c r iminels 
q u i les auraient e m p l o y é s . On a encore essayé 
d'autres fo is , mais en va in , de fa i re de l ' é l an 
u n a n i m a l domestique. Les jeunes semblent 
d 'abord p r o s p é r e r , mais i ls ne tardent pas à 
m a i g r i r , et i ls p é r i s s e n t tous au b o u t de peu 
temps. 

W a n g e n h e i m raconte que de pareils essais f u 
rent t e n t é s pendant six ans dans les parcs royaux. 
On donna les jeunes faons à al lai ter à des va
ches; i l s les accompagnaient aux p â t u r a g e s , 
paissaient à c ô t é d'elles. Quand le soleil devin t 
plus chaud, que les moustiques se m o n t r è r e n t , 
ils se r é f u g i è r e n t dans leurs é c u r i e s pour cher
cher u n abr i contre ces deux tourments . On les 
y attachait avec des l icous , comme les vaches. 
E n é t é , on les laissait chercher e u x - m ê m e s leur 
n o u r r i t u r e ; en h iver , on les nourr issai t de f o i n 
et d 'avoine. M a l g r é les soins q u ' o n leur p rod i 
guai t , i ls m o u r u r e n t tous, la p lupa r t à l ' âge de 
deux ans, l e s a u t r e s à t r o i s a n s , amaigris e l é p u i s é s . 

Quand j e me mis à p r é p a r e r cet ouvrage, j e 
n'avais v u que deux fois des é l ans vivants , à 
S c h œ n b r u n n et à B e r l i n ; mais chaque fois i l ne 
m'avai t pas é t é d o n n é de les observer, faute de 
temps. Je p r i a i donc m o n a m i le docteur Bo l l e , de 
B e r l i n , de se charger de ce soin, et de me c o m 
munique r le r é s u l t a t de ses observations. Mal 
heureusement, j e m ' y pris t rop t a rd , l ' a n i m a l 
é t a i t m o r t . N é a n m o i n s , Bol le m ' é c r i v i t à ce su
j e t une let t re q u i me p a r a î t r en fe rmer des choses 
t rop importantes pour que j e puisse la passer 
sous silence. 

« L ' é l a n que vous m'avez p r i é d'observer 
n existe plus. I l est m o r t au commencemen t de 
l ' é t é . Je l ' a i souvent v u , j e me suis b ien p é n é t r é 
des m œ u r s de cet a n i m a l , sans y avoir r i e n remar
q u é de sail lant . C ' é t a i t le second i n d i v i d u qu 'a i t 
p o s s é d é notre j a r d i n zoologique dans le couran t 
de l ' a n n é e d e r r i è r e . Les deux é t a i e n t de jeunes 
animaux, encore d é p o u r v u s de leurs bois ; la 
la ideur de leur t ê t e é t a i t l eu r c a r a c t è r e le plus 
sai l lant ; elle é t a i t due su r tou t aux dimensions 

d é m e s u r é e s de l eu r l èv re s u p é r i e u r e et à la l o n 
gueur de leurs orei l les , q u i n ' é t a i t pas encore 
c o m p e n s é e par le d é v e l o p p e m e n t des bois . Le 
premier é l a n , q u i avait à peu p r è s la ta i l le d ' un 
cerf , m o u r u t de phth is ie . L a len teur de ses 
mouvements , la longueur de ses oreilles le f a i 
saient g é n é r a l e m e n t regarder par les visi teurs 
inst rui ts du j a r d i n comme une e s p è c e d ' â n e exo
t ique . 

« Le j a r d i n zoologique r e ç u t le d e u x i è m e é l a n 
par l 'entremise de M . B r u n s l o w , de B e r l i n , l e 
que l eut la b o n t é de me c o m m u n i q u e r une le t t re 
du garde forest ier g é n é r a l d ' Ibenhor s t , dans la 
Prusse or ien ta le , t r a i t an t p a r t i c u l i è r e m e n t de 
cet a n i m a l . Cette le t t re r en fe rme des d o n n é e s 
impor tantes , f o n d é e s sur l 'observat ion, sur la ma
n i è r e de soigner le j eune é l ève d o n n é au j a r d i n ; 
elles sont malheureusement maintenant sans 
objet , car en j u i n , quatre mois a p r è s son a r r i v é e , 
ce j eune é lève a t r é p a s s é , t rop t ô t pour ce monde 
et sur tout p o u r la caisse d u j a r d i n zoologique. I l 
é t a i t n é en m a i 1860, et avait envi ron deux mois 
quand le garde forest ier le t rouva a b a n d o n n é 
dans la f o r ê t d ' Ibenhors t , et r é s o l u t de l ' é l eve r . 
I l le m i t dans u n grand verger, où i l pouva i t 
cou r i r l i b remen t , et dont , par reconnaissance, i l 
d é t r u i s i t tous les arbres f r u i t i e r s ; pendant les 
trois premiers mois , i l le n o u r r i t de l a i t f ra i s , 
provenant tou jour s d e l à m ê m e vache; i l l u i en 
donna i t chaque j o u r quinze ja t tes (mesure i n 
connue). L ' a n i m a l resta fa ib le et c r a i n t i f . N é a n 
moins sa r a t i o n de la i t f u t descendue à six 
ja t tes ; on l u i f o u r n i t en ou t re des feui l les de 
saule, et cela pendant quelques mois . F ina l emen t , 
on l u i donna de la fa r ine de seigle et t ro is jat tes 
de l a i t ; en ou t re de cela, i l mangeait l i b r emen t , 
dans le verger, des herbes, des baies, des feui l les 
de raves, d u seigle pris dans les champs voisins ; 
i l é t a i t t r è s - f r i a n d des bourgeons, des jeunes 
pousses et de l ' é c o r c e des saules, des f r ê n e s , des 
bouleaux, des p run ie r s , des sorb ie rs ; i l causa 
ainsi beaucoup de d é g â t s . I l dev in t assez p r i v é . 
Par la grande cha leur , i l se tenai t dans une 
d é p e n d a n c e vide et assez f r a î c h e , de la maison 
d 'hab i ta t ion . I l ne se renda i t à son p â t u r a g e que 
le soir . 

« A r r i v é à B e r l i n en 1861, en bonne s a n t é , i l 
f u t mis dans u n enclos , o ù i l pouva i t se donner 
d u mouvemen t . On su iv i t autant que possible 
les prescr ipt ions i n d i q u é e s , et i l pa ru t b i en se 
t rouver ju squ ' au commencemen t de l ' é té ; mais 
les p r e m i è r e s chaleurs l ' i n c o m m o d è r e n t , sans 
cependant le rendre malade ; i l ne paraissait 
m ê m e pas i n d i s p o s é quelques jours avant sa m o r t . 
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I l succomba à la p r e m i è r e atteinte de m a l q u ' i l 
eut. » 

Je suis main tenant en é t a t de c o m p l é t e r quel 
ques points de ce r é c i t . Le Ja rd in zoologique de 
H a m b o u r g p o s s è d e u n é l an q u i provient de 
S u è d e ; i l v i t encore, quoique j ' a i e peu d'espoir 
pour l 'avenir . M a l g r é tous nos soins, i l est t o u 
jou r s maladif , et quand nous croyons enf in l 'a
vo i r r e l e v é , i l re tombe a u s s i t ô t . 

Sa n o u r r i t u r e f u t au commencement t r è s -va 
r i é e ; i l ne voula i t pas suivre longtemps le m ê m e 
r é g i m e . Les autres c e r v i d é s , eux, se t rouven t t r è s -
bien d 'un r é g i m e u n i f o r m e , et sont faciles à entre
t en i r . Nous donnions à notre é l a n des feui l les , de 
jeunes pousses, des branches de c o n i f è r e s , des 
grains, du pain , etc.; i l les prenai t avec plais i r , 
puis , tou t à coup, i l n 'y touchai t plus . On é t a i t 
p e r s u a d é que cela h â t e r a i t sa fin. Longtemps j e 
me to r t u r a i l 'espr i t pour t rouver u n moyen de 
l u i veni r en aide ; f ina lement , i l me v in t à l ' i dée 
qu ' on pour ra i t a m é l i o r e r son r é g i m e par une ad
d i t i o n de t a n n i n ; j e l'essayai, et a u s s i t ô t l ' é l an 
mangea sans r é p u g n a n c e la n o u r r i t u r e qu 'on l u i 
donna , et m ê m e toute n o u r r i t u r e indis t inc te
ment . Depuis, i l s'est r e l evé , et se t rouve aussi 
b ien que peu t ê t r e u n animal p r i v é de sa l i 
b e r t é . 

L a plus grande d i f f i cu l t é qu 'on é p r o u v e à t en i r 
l ' é l an en c a p t i v i t é , c'est son i n c a p a c i t é à saisir 
des herbes q u i naissent à la surface d u sol . Sa 
l èv re s u p é r i e u r e , longue et t o u f f u e , l ' e m p ê c h e de 
les p rendre , et le force à ne se n o u r r i r que de 
branches d'arbres. Je ne l ' a i jamais v u couper 
u n b r i n d'herbe ; i l l u i est t rès -d i f f ic i le de ramas
ser à ter re les a l iments qu 'on l u i j e t t e ; i l f au t 
donc l u i donner sa n o u r r i t u r e dans u n r â t e l i e r 
assez é l evé . 

L ' é l a n d i f f è r e des autres c e r v i d é s par sa m a 
n i è r e de vivre comme par ses fo rmes . Nous ne 
pouvons b l â m e r personne de le t rouver l a i d ; 
nous ne pouvons pas m ê m e reprocher aux Ber 
l inois de l 'avoir pris pour u n â n e ; sa t ê t e a l lon
g é e , lourde , à longues oreil les, ressemble beau
coup à la t ê t e de l ' â n e , elle est m ê m e encore plus 
laide. L ' é l a n f a i t t o u t à f a i t l 'effet d 'un ê t r e ap
partenant à une p é r i o d e a n t é r i e u r e , et son genre 
de vie conf i rme encore cette p r e m i è r e impres
s ion. Si on le compare aux autres c e r v i d é s , i l 
est l o u r d et s tupide. Avec u n peu de leurs q u a l i t é s , 
i l a tous leurs d é f a u t s . I l r e c o n n a î t son gardien, 
sans toutefois jamais s'attacher c o m p l è t e m e n t 
à l u i . I l c o n n a î t son n o m , arr ive quand on l ' ap
pel le , se laisse caresser, met t re u n l i c o l , conduire 
à l ' é c u r i e , mais seulement autant que cela l u i 

convient . I l va se m o n t r e r t o u t à coup m é c h a n t 
et f u r i e u x vis-à-vis de la personne q u ' i l suit t ran
qu i l l emen t , de la m a i n de laquel le i l p rend sa 
n o u r r i t u r e ; comme l ' â n e ou le l a m a , i l couche 
ses oreil les en a r r i è r e , louche , regarde en l ' a i r , et 
subi tement l u i donne u n coup d 'un de ses pieds 
de devant, et f a i t souvent de dangereuses bles
sures, car i l peut f ac i l emen t a t te indre u n h o m m e 
à la t ê t e . Le p remie r gardien de not re é l an f u t 
souvent et gravement e x p o s é : car i l ne savait 
pas, aussi b ien que le second, r e c o n n a î t r e les 
divers caprices de l ' a n i m a l . 

A l ' é g a r d des autres an imaux , l ' é l an se montre 
t r è s - i n d i f f é r e n t . Le n ô t r e ne s ' i n q u i è t e pas 
beaucoup des c e r v i d é s q u i habi tent les enclos 
voisins, et n u l l e m e n t des chiens. I l v i t en t r è s -
bons rapports avec les rennes ; leurs m œ u r s t r an 
qui l les l u i conviennent sans doute . I l semble 
h a ï r les e s p è c e s agiles de cerfs ; i l cherche à les 
f rapper , et ne commence à les supporter que 
quand i l s'est convaincu de l ' i n u t i l i t é de ses ef
fo r t s . 

I l f au t t en i r l ' é l an dans u n enclos é l evé : mal 
g r é sa lourdeur , i l f r a n c h i t fac i lement une bar
r i è r e de deux m è t r e s de hauteur , et cela sans ef
fo r t s . I l s 'approche len tement de l 'enclos, se dresse 
sur ses jambes de d e r r i è r e , repl ie celles de 
devant, les appuie sur la b a r r i è r e , et s ' é l a n c e en 
avant en ramenant à l u i ses jambes p o s t é r i e u r e s . I l 
aurai t é t é fac i le à no t re é l an de f r a n c h i r les murs 
d u j a r d i n ; cependant i l ne l 'a jamais e s s a y é . D'or
d ina i re , i l se couchai t t r a n q u i l l e m e n t au pied 
de la palissade, se laissait me t t r e u n l i co l et 
reconduire dans son enclos sans f a i r e de rés i s 
tance. 

Usages e t p r o d u i t s . — U n é l a n est d ' un grand' 
p rodu i t . On mange sa viande ; on uti l ise sa 
peau et son bois. Sa viande est plus tendre que 
celle d u cerf ; sa peau est me i l l eu re et plus so
l ide . Les peuples d u N o r d sont t r è s - f r i a n d s de 
son bois car t i l ag ineux , de ses orei l les et de sa 
langue. Les Lapons et les S i b é r i e n s fendent les 
tendons des jambes et les emplo ien t aux m ê m e s 
usages que les tendons de renne . On estime. 
su r tou t ses os, q u i sont durs et d 'une b lancheur 
é c l a t a n t e . 

Au t r e fo i s , l ' é l an avai t u n e m p l o i p lus r é p a n 
d u : i l en t ra i t dans la compos i t i on d 'une fou le de 
r e m è d e s , et la supers t i t ion t r o u v a i t de q u o i s'ali
menter dans les cures merveil leuses qu 'on en 
ob tena i t ; les anciens Prussiens faisaient presque 
de l ' é l an une d i v i n i t é . 

Mais l ' u t i l i t é don t l ' é l a n est p o u r l ' h o m m e ne 
peut compenser tous les d é g â t s q u ' i l l u i cause. 
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I l est u n v é r i t a b l e fléau p o u r les f o r ê t s , et on ne 
do i t pas favoriser sa m u l t i p l i c a t i o n dans les con
t r é e s o ù on s'adonne à la sy lv icu l tu re . Dans les 
f o r ê t s de sa pat r ie , q u i , à d i re v r a i , sont des f o 
r ê t s à m o i t i é vierges, ces d é g â t s ne sont pas aussi 
sensibles. 

L'ÉLAN ORIGNAL. — ALCES ORIGNAL. 

Das Mosthier ou Mosdeer. 

Caractères. —L'orignal, ou mosdeer des Amé
r ica ins , se dis t ingue de l ' é l an à c r i n i è r e par u n 
bois à dentelures plus profondes ; à andouil lers 
d'oeil s é p a r é s ; par une c r i n i è r e peu fourn ie , et 
par u n pelage plus f o n c é . Toutefo is , on n'est pas 
encore par fa i tement fixé au sujet de l ' i n d é p e n 
dance s p é c i f i q u e de cet an ima l . L e bois de l ' o r i 
gna l est plus l o u r d et plus f o r t que ce lu i de 
l ' é l a n , i l p è s e de 25 à 30 k i l o g r . ; Pennant en a 
v u d u poids de 37 k i l o g r . , dont la longueur é t a i t 
de 88 cent, et la la rgeur de 77. 

H a m i l t o n - S m i t h donne de cet an ima l la des
c r i p t i o n suivante : « L ' o r i g n a l est la plus grande 
e s p è c e de c e r v i d é ; i l est plus haut que le cheval . 
Pour nier cette impression de grandeur q u ' i l p r o 
d u i t , i l f a u t n 'avoir eu sous les yeux que des fe 
melles ou des jeunes e m p a i l l é s . J 'ai p u vo i r des 
m â l e s en l i b e r t é , dans toute la splendeur de l eu r 
pa r fa i t d é v e l o p p e m e n t , avec l eu r bois comple t , 
et j e dois di re qu 'aucun an ima l n'a u n aspect plus 
saisissant. L a t ê t e a plus 66 cent, de l o n g ; elle 
est lourde ; les yeux sont peti ts et e n f o n c é s ; les 
orei l les ressemblent à celles de l ' â n e ; elles sont 
longues et po i lues ; le nombre des dentelures d u 

, bois s ' é lève j u s q u ' à v i n g t - h u i t . » 
; D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'on trouve 

main tenan t l ' o r igna l dans le n o r d de l ' A m é 
r ique , au Canada, dans le Nouveau-Brunswick , 
et sur les bords de la baie de Pundy . Le cap i 
taine F r a n k l i n en v i t à l ' embouchure de M a c k e n -
zie, et plus encore à l'est, sur les bords de la 
r i v i è r e de la M i n e de f cu iv re , sous le 68 e d e g r é 
de la t i tude n o r d . Mackenzie le rencont ra sur les 
sommets desMontagnes Rocheuses- et aux sources 
de la r i v i è r e des É l a n s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' o r i g n a l 
perd ses bois plus t a r d que l ' é l an , en j anv ie r et 
en f év r i e r ; dans les hivers r i goureux , en mars . 
Ses habitudes et son r é g i m e sont les m ê m e s 
que ceux de l ' é l an . 

Chasse. — Les Indiens chassent l ' o r i gna l avec 
ardeur et par divers p r o c é d é s . I ls cherchent sur 
t o u t à le pousser dans l 'eau, o ù i ls l ' a t te ignent 
alors en canots et le t uen t f ac i l ement . 

C a p t i v i t é . — Les jeunes orignals s 'appri
voisent f a c i l e m e n t ; en quelques j ou r s , i ls ap
prennent à c o n n a î t r e l eu r ga rd ien , et le suivent 
par tou t . Mais en viei l l issant , i ls deviennent sau
vages, c o l è r e s et dangereux. A u d u b o n raconte 
cependant u n f a i t q u i prouverai t le con t ra i re . 
« Vers m i n u i t , d i t - i l , nous f û m e s réve i l l é s par 
un grand b r u i t ; c ' é t a i t l ' o r igna l que nous avions 
pris dans la j o u r n é e , et q u i é t a i t revenu de sa 
f rayeur ; i l voula i t re tourner à son ancienne h a b i 
ta t ion , mais i l se v i t capt i f , à sa grande c o l è r e . 
Nous ne pouvions r i en fa i re pour l u i . D è s q u ' u n 
de nous bougeait o u cherchai t à passer sa m a i n 
par une ouverture de sa pr i son , i l se p r é c i p i t a i t 
en rugissant, h é r i s s a n t sa c r i n i è r e , nous f a i 
sant vo i r combien i l serait d i f f i c i l e de le conser
ver en vie. Nous l u i j e t â m e s une peau de cerf, 
en u n instant , i l la d é c h i r a en morceaux ; i l 
é t a i t v é r i t a b l e m e n t f u r i e u x . C 'é ta i t u n j eune o r i 
gnal d ' un an, d 'environ 2 m è t r e s de haut . » 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens c ro ien t 
q u ' a p r è s avoir m a n g é de sa chair , i ls peuvent 
c o u r i r t rois fois mieux que s'ils avaient f a i t usage 
d'une autre viande. De son bois, i ls f a b r i q u e n t 
des cui l lers ; de sa peau, i ls f o n t des canots. 
Une de leurs places de chasse, la p ra i r i e des 
Cornes de cerfs, aux bords du Missour i , e s t c é l è b r e . 
I l s y ont é levé une pyramide en bois d ' o r igna l 
et de w a p i t i . 

LES RENNES — TARANDUS. 

Die Renthiere, The Reindeer. 

Caractères. — Chez les rennes, les deux 
sexes por tent des bois i n s é r é s sur une courte 
saill ie, r e c o u r b é s en arc d ' a r r i è r e en avant e t 
t e r m i n é s par une empaumure à é c h a n c r u r e s d i g i -
t i fo rmes , et f a ib l emen t f o u r c h u e . Leur s sabots 
sont t r è s - l a r g e s ; leurs pinces longues et obtuses; 
leurs fo rmes lourdes ; l eur t ê t e , su r tou t , est 
disgracieuse ; les pattes sont re la t ivement cour
tes ; l eur queue est t r è s - c o u r t e . Les v ieux m â l e s 
ont de petites canines à la m â c h o i r e s u p é 
r ieure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les rennes 
sont exclusivement propres aux r é g i o n s les 
plus f ro ides de l ' h é m i s p h è r e b o r é a l . 

LE RENNE CARIBU. — TARANDUS CARIBU. 

Der Karibu, The Caribou. 

Quelques naturaliste font du renne d'Amérique 
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Fig. 240. Le Renne rangiier. 

me e s p è c e à part , sous le n o m de ca r ibu (Ta-
randus caribu) et fondent l eu r m a n i è r e de vo i r 
sur cette raison assez s é r i e u s e , que le renne 
d 'Europe se trouve aussi en A m é r i q u e , et d i f f è r e 
du renne d ' A m é r i q u e par sa t a i l l e , sa couleur et 
son genre de v ie . 

C a r a c t è r e s . — L e c a r i b u serait plus grand 
que le renne, son bois plus pe t i t , sa robe plus 
f o n c é e ; i l v iv ra i t sol i taire, sur tout dans les f o r ê t s , 
et n ' é m i g r e r a i t pas. 

Mais d'autres naturalistes c o n s i d è r e n t les ca
r a c t è r e s que l ' on invoque comme ins igni f iants , 
et ils n 'admet tent qu 'une e s p è c e . Pour nous,' 
nous laisserons la question en suspens, et nous 
nous occuperons un iquement du renne d 'Europe. 

LE RENNE RANGIFER. - TARANDUS RANG1FER. 

Das Ren, Tke Reindeer. 

Historique. — Les anciens connaissaient déjà 
le renne. Jules C é s a r en donne une descript ion 
assez exacte : « I l existe dans la f o r ê t Hercy
nienne u n b œ u f q u i a le po r t d u cerf ; a u m i l i e u de 
son f r o n t est une corne p lus grande que les 
deux autres ; l eu r c i m e s ' é l a r g i t et se divise en 
plusieurs parties, en f o r m e des doigts de la 
m a i n . L a femel le a aussi des cornes. » Pl ine 
con fond le renne et l ' é l a n . É l i e n raconte que 
les Scythes se servent de cerfs a p p r i v o i s é s comme 
des chevaux de selle. Ola î i s Magnus , en 1530, a 
mieux fa i t c o n n a î t r e cet a n i m a l ; i l l u i donne 
cependant t ro is cornes. « I l a deux grandes 
cornes, d i t - i l , c o m m e le cerf , mais plus ra 
meuses, elles ont que lquefo is j u s q u ' à 15 b r an 
ches. L ne autre corne est au m i l i e u de la t ê t e 
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et sert à l ' a n i m a l à se d é f e n d r e contre les loups .» 
Cet auteur sait que le renne se n o u r r i t de mous
ses q u ' i l d é t e r r e sous la neige ; qu 'on le t i en t en 
t roupeaux ; q u ' i l p é r i t sous u n autre c l i m a t que 
le sien ; i l raconte que le r o i de S u è d e en en
voya en 1333, comme cadeau, à quelques sei
gneurs prussiens, q u i les m i r e n t en l i b e r t é ; i l 
d i t que ces cerfs, a t t e l é s à des t r a î n e a u x , f o n t , 
dans les v a l l é e s , 50,000 pas par j o u r , et qu 'on 
peut les u t i l i se r pour fa i re de grands voyages ; 
i l i nd ique les usages de ces an imaux ; i l d i t que 
de leur peau on fa i t des v ê t e m e n t s , des l i t s , des 
selles ; de leurs tendons d u fil et des cordes ; de 
leurs os et de leurs cornes, des arcs et des flè
ches; de leurs ongles u n r e m è d e contre les 
crampes. 

J u s q u ' à Scheffer, de Strasbourg, q u i pub l i a , 
en 1675, u n ouvrage assez exact sur la Laponie , 
les auteurs q u i on t é c r i t a p r è s O l a i i s , ont 
m ê l é le faux et le v r a i . Mais L i n n é est le pre
m i e r q u i observa le renne par l u i - m ê m e , et d'une 
f a ç o n plus é t e n d u e . Ses travaux f u r e n t c o m p l é t é s 
p à r d'autres, et l 'h is to i re naturel le d u renne 
peut main tenan t ê t r e r e g a r d é e comme tou t à 
f a i t é l u c i d é e . J 'ai p u vo i r m o i - m ê m e le renne 
à l ' é t a t sauvage, comme à l ' é t a t domest ique : 
j e suis donc en é t a t d ' é c r i r e d ' a p r è s mes propres 
observations. J 'ai beaucoup appris de m o n vieux 
chasseur É r i c Swensen et de plusieurs autres 
N o r w é g i e n s dignes de f o i . 

L e renne est sans con t red i t l ' a n i m a l le plus 
i m p o r t a n t de toute la f a m i l l e des c e r v i d é s . C'est 
par l u i que subsistent des peuplades e n t i è r e s ; sans 
l u i , elles ne pour ra i en t exister. Le renne est plus 
u t i l e aux Lapons et aux F innois que ne le sont 
à nous le cheval et le b œ u f ; que ne le sont aux 
Arabes le chameau et les c h è v r e s ; i l r end à l u i 
seul tous les services que l ' on demande à tous 
les autres an imaux domest iques, les carnassiers 
e x c e p t é s . Sa viande, sa peau, ses os, ses tendons 
servent à vê t i r et à n o u r r i r ce lu i q u i l ' é l ève ; i l 
donne son l a i t , i l sert de b ê t e de somme ; i l 
t i r e le t r a î n e a u q u i t ransporte d 'un end ro i t à u n 
autre le m a î t r e , sa f a m i l l e et tous ses usten
si les; en u n mot , i l r end possible l 'existence no
made des peuples d u N o r d . 

Je ne sais aucun autre an ima l chez leque l le 
fardeau de la domest icat ion, le j o u g de l 'escla
vage, soient aussi p r o n o n c é s que chez ce lu i - c i . 
On ne peut douter que le renne sauvage ne soit 
l a souche d u renne domest ique . Les rennes do
mestiques, q u i ne peuvent vivre sans la protec
t i o n de l ' h o m m e , redeviennent rap idement sau
vages, et a p r è s quelques g é n é r a t i o n s on t repris 

le type de leurs c o n g é n è r e s sauvages. Mais ce
pendant , i l n'est pas deux autres an imaux q u i , 
avec une telle p a r e n t é , d i f f è r e n t autant dans 
leur f o r m e comme dans leurs m œ u r s . L ' u n 
n'est que le pauvre et malheureux esclave 
d ' u n m a î t r e , aussi pauvre et malheureux ; l ' au t re 
est le fier habi tant des hautes montagnes, u n 
cerf aux allures de chamois. Que l 'on compare 
u n t roupeau de rennes sauvages à des rennes 
domestiques, et l 'on aura peine à c ro i re que tous 
descendent des m ê m e s a n c ê t r e s . 

C a r a c t è r e s . — Le renne sauvage (fig. 240) est 
un puissant an ima l . I l a de l m , 7 0 à 2 m è t r e s de 
long, sa queue mesure 14 cent. Sa hauteur , au 
garrot , est de l m , 15 ; le bois q u i orne sa t ê t e est 

moins grand et moins beau que celui d u cerf. Le 
corps d u renne ne d i f f è r e de ce lu i de ce dern ie r ,que 
par la plus grande largeur d u t r a i n de d e r r i è r e ; 
mais le cou et la t ê t e sont plus lourds , plus dis
gracieux ; les jambes sont plus courtes, les sa
bots plus laids ; le renne, surtout , n 'a pas le p o r t 
fier d u cerf. I l a le cou f o r t , c o m p r i m é , à peine 
r e l e v é , de la longueur de la t ê t e , q u i est u n peu 
amincie en avant ; le museau est l o u r d , le nez 
d ro i t ; les oreilles sont semblables à celles d u 
cerf, mais u n peu plus courtes ; les yeux sont 
grands et beaux; les fossettes lacrymales peti tes, 
recouvertes de poils ; le bou t d u nez est p o i l u ; 
les narines sont obliques l 'une vers l 'autre ; la 
l èv re s u p é r i e u r e est sail lante, la bouche p r o 
f o n d é m e n t fendue . 

L e bois de la femel le est plus pe t i t , et moins 
divisé que ce lu i d u m â l e ; dans les deux sexes, 
i l est f o r m é d'une t ige m i n c e {fig. 241), ar
rondie à sa base, aplatie à sa par t ie s u p é r i e u r e ; 
les andoui l lers d ' œ i l se t e r m i n e n t en avant par 
une large paumure , i ls ne sont s é p a r é s de la 
peau d u nez que par u n espace o ù l ' o n peut à 
peine met t re le doig t . L e m i l i e u de la t ige por te 
l ' andoui l le r de fer , q u i se t e r m i n e é g a l e m e n t par 
une e x t r é m i t é aplatie et d e n t e l é e , et u n andou i l 
ler q u i se d i r ige en a r r i è r e ; le bois se t e r m i n e 
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en f in par une erapaumure a l l o n g é e , diversement 
d é c o u p é e . R a r e m e n t , cette c o n f o r m a t i o n d u 
bois est r é g u l i è r e , comme chez le ce r f ; i l ar
r ive m ê m e quelquefois que des andoui l lers p r i n 
c ipaux, restent rud imenta i res . 

Les cuisses sont épa i s se s ; les jambes fortes et 
basses ; les sabots grands, larges, p r o f o n d é m e n t 
fendus ; les ongles rud imenta i res , t ouchan t le sol . 
Chez les rennes p r i v é s , les sabots sont t e l l ement 
é l a r g i s , q u ' à ne c o n s i d é r e r que cette c o n f o r 
m a t i o n , on devrait en fa i re une e s p è c e à par t . 
E n somme, les rennes sauvages sont de beau
coup plus é l é g a n t s que les rennes domestiques, 
q u i paraissent des c r é a t u r e s enlaidies et c r é t i -
n i s é e s . 

L e pelage d u renne est plus é p a i s que ce lu i 
d ' aucun autre c e r v i d é . Les poils sont s e r r é s , o n 
d u l é s , raides et cassants; i ls sont plus longs et 
plus flexibles à la t ê t e , au cou et aux membres , 
que pa r tou t a i l leurs . A la part ie a n t é r i e u r e d u 
cou , i ls f o r m e n t une c r i n i è r e q u i descend que l 
quefois j u s q u v la po i t r ine ; ceux des joues sont 

aussi t r è s - l o n g s . E n h iver , les poi ls atteignent 
sur tou t le corps j u s q u ' à 7 cent , de l ong , et for
ment , tan t ils sont s e r r é s , une couche de 4 cent. 
d ' é p a i s s e u r ; cela exp l ique pa r f a i t emen t com
m e n t le renne est à m ê m e de supporter les 
f r o i d s les plus r i g o u r e u x . L e renne sauvage 
change de robe deux fois par an. A u printemps, 
les poils d 'h iver t o m b e n t et sont r e m p l a c é s par 
des poils cour t s , d ' u n gris u n i f o r m e ; entre ceux-
c i , en poussent d'autres, à po in te b lanche, qui 
deviennent de plus en p lus p r é d o m i n a n t s , au 
p o i n t que l ' a n i m a l en p a r a î t e n t i è r e m e n t gris 
blanc ; sa couleur ressemble à celle de la neige 
sale q u i f o n d . Ce changement commence par 
la t ê t e , par la r é g i o n des yeux , et s ' é t end 
de l à au reste d u corps . L a face i n t e rne des 
orei l les , et une tou f f e de poi ls au c ô t é interne 
d u t a lon sont t o u j o u r s blancs ; les ci ls sont 
no i r s . 

Les rennes a p p r i v o i s é s on t en é t é la t ê t e , le 
dos, le ventre et les pieds d ' u n b r u n f o n c é ; le 
dos presque n o i r ; les flancs mo ins f o n c é s , m a r -
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Fig. 244. Manche ou poignée d'un poignard ou sorte d'épée détaché tout d'une pièce du merrain d'un bois de renne 
et sculpté en corps d'animal. 

q u é s g é n é r a l e m e n t de deux bandes longi tudinales 
claires. Le cou est moins c o l o r é que le dos; 
le ventre est b l a n c , le f r o n t d 'un b r u n n o i r ; 
un cercle no i r entoure les yeux, les c ô t é s de la 
t ê t e sont blancs. E n hiver , la couleur b rune dis
p a r a î t , et les poils blancs p r é d o m i n e n t ; i l y a 
cependant des rennes dont le pelage d 'h iver ne 
se distingue que par la longueur des poi ls , sans 
q u ' i l y ai t changement dans leur co lora t ion : les 
va r i é t é s sont nombreuses, suivant les l o c a l i t é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — (( L e renne, 
d i t Si r C h . Lye l l (1) manque dans les cantonne-

(1) Ch. Lyell, l'Ancienneté de l'homme prouvée par la 
géologie, 2e édition, revue et annotée par E. Hamy. Paris, 

BREHM, 

ments lacustres de la Suisse, c o m m e dans les 
amas de d é b r i s d u Danemark , quo ique cet a n i 
m a l , à une é p o q u e p lus ancienne, a i t v é c u en 
France avec le m a m m o u t h et se soit a v a n c é , au 
sud, ju squ ' aux P y r é n é e s . » A Lauger ie Haute , 
c o m m u n e de Tayac (Dordogne) , M M . E d . Lar te t 
et H . Chris ty ont t r o u v é des empaumures de 
bois de renne sur lesquelles é t a i e n t r e p r é s e n t é s 
divers an imaux g r a v é s au s imple t r a i t , et aussi 
quelquefois s c u l p t é s en re l i e f ou en ronde bosse 
sur le m e r r a i n de ces m ê m e s bois (fig. 242, 243 
et 244). 

1870. — Voyez aussi E. Hamy, Précis de paléontologie hu
maine. Paris, 1870. 

I l — 160 
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A u j o u r d ' h u i l ' e x t r ê m e no rd de l 'ancien et du 
nouveau cont inent (si nous n 'admettons qu 'une 
e s p è c e de renne) est la patr ie de cet an ima l . I l 
se t rouve par tou t au n o r d du 60° de la t i tude ; 
dans certains endroi ts , i l descend jusqu ' au 5 2 ° . On 
le rencontre à l ' é t a t sauvage dans les Alpes Scan
dinaves, la Laponie , la F in lande , le no rd de la 
S i b é r i e , le Groenland, et les montagnes les plus 
septentrionales d u con t inen t a m é r i c a i n . I l existe 
au Spi tzberg, en Islande, o ù i l a é t é i m p o r t é i l y 
a une centaine d ' a n n é e s , et o ù i l est redevenu 
sauvage et s'est c o n s i d é r a b l e m e n t m u l t i p l i é dans 
toutes les montagnes de l ' î le . E n N o r w è g e , j ' e n ai 
v u beaucoup sur le D o v r e - F j e l d ; au d i re de m o n 
v i e i l É r i c , i l y en aurai t au moins 4,000 sur cette 
seule s o m m i t é . On en t rouve aussi sur les m o n 
tagnes d u Bergener-St i f t s , s û r e m e n t j u squ ' au 
60° de la t i tude nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — L e renne est 
u n v é r i t a b l e enfan t des hauteurs, comme le cha
mois ; on ne le t rouve que sur ces larges c r ê t e s 
des montagnes du N o r d , d é g a r n i e s d'arbres, o ù ne 
poussent que quelques plantes alpines et que l ' on 
d é s i g n e sous le n o m de Fjelds. Jamais i l ne des
cend j u s q u ' à la l i m i t e des f o r ê t s , i l l ' év i te soi
gneusement. E n N o r w è g e , i l habite la zone c o m 
prise entre 800 et 2,000 m è t r e s au-dessus du n i 
veau de la mer . I l v i t sur les plateaux nus, o ù 
ne croissent que de rares plantes au m i l i e u des 
rocailles, ou dans les plaines é t e n d u e s , q u i ne sont 
couvertes que d'une couche de l ichens. Ce n'est 
que pour passer d'une c ime à une autre q u ' i l 
traverse des r é g i o n s plus i n f é r i e u r e s et m a r é c a 
geuses, mais en é v i t a n t t o u j o u r s les f o r ê t s . Ce
pendant Pallas et W r a n g e l disent que, dans le 
n o r d de la S i b é r i e , le renne se t rouve parfois 
dans les f o r ê t s ; i ls nous apprennent q u ' i l en
t reprend de grands voyages r é g u l i e r s . « A la fin 
de m a i , d i t W r a n g e l , les rennes sauvages q u i t 
ten t en grands t roupeaux les f o r ê t s o ù ils on t 
c h e r c h é u n refuge contre le f r o i d , et gagnent 
les r é g i o n s plus septentrionales, pour y t rouver 
une plus abondante n o u r r i t u r e en mousses et 
en lichens , et pou r é c h a p p e r aux p i q û r e s des 
mouches et des moustiques dont les essaims 
remplissent l ' a i r . A ce m o m e n t , la chasse du 
renne n'est pas prof i tab le : ces an imaux sont 
maigres et couverts de plaies par suite des p i 
q û r e s des insectes ; mais aux mois d ' a o û t et de 
septembre, quand i ls reviennent de la plaine et 
ren t ren t en f o r ê t , i ls sont gras, b ien nour r i s , et 
l eur viande est u n mets d é l i c a t . Dans les bonnes 
a n n é e s , les rennes passent par plusieurs m i l 
l iers, d iv isés en t roupeaux de 2 à 300 i n d i 

vidus, mais ces t roupeaux s ' é c a r t e n t peu les uns 
des autres. I l s suivent à peu p r è s tou jours la 
m ê m e rou te . Pour traverser les r i v i è r e s , ils 
choisissent u n end ro i t q u i l eu r permette de 
descendre fac i l ement à l 'eau, et o ù la r ive op
p o s é e soit sablonneuse, de m a n i è r e à ce qu'ils 
puissent aborder sans d i f f i c u l t é . Dans l 'eau, 
chaque an ima l se serre contre ses voisins, et, 
ainsi r é u n i s , i ls recouvrent enque lque sorte toute 
la surface de l 'eau. » A u x bords du Baranicha,en 
S i b é r i e , W r a n g e l v i t deux t roupeaux immenses 
de rennes, q u i , avec leurs bois, paraissaient des 
f o r ê t s errantes. L e u r passage dura deux heures. 

E n N o r w è g e , i l ne se p r o d u i t pas de pareilles 
é m i g r a t i o n s : c'est au plus si les rennes passent 
d 'une c ime à une autre . Les montagnes , i l est 
v r a i , l eu r o f f r e n t tous les avantages qu ' i l s t rou 
vent en S i b é r i e , dans leurs é m i g r a t i o n s . A la 
saison des mouches, i ls m o n t e n t vers les glaciers 
et les champs de neige, sur lesquels on les voit 
c o u c h é s au moins pendant plusieurs heures. En 
au tomne , i ls descendent plus bas et y restent jus
qu'au p r i n t emps . 

Les rennes sauvages sont des an imaux exces
sivement sociables. I ls f o r m e n t des troupeaux 
beaucoup plus n o m b r e u x que ceux d'aucun 
autre c e r v i d é , et ressemblent sous ce rapport à 
ceux des antilopes d u sud de l ' A f r i q u e . Au 
Dovre -F je ld , j e ne vis, i l est v r a i , que des bandes 
c o m p o s é s de 4 à 52 i n d i v i d u s ; mais en hiver, 
d ' a p r è s m o n chasseur, o n en v o i t de 300 à 400 
t ê t e s . I l est t r è s - r a r e de r encon t re r des rennes 
i s o l é s ; ceux q u i v iven t soli taires sont de vieux 
m â l e s q u i on t é t é bannis d u t roupeau . 

Les rennes sont on ne peut m i e u x approp r i é s 
à l 'hab i ta t des pays d u N o r d ; i ls y t rouvent des 
marais en é t é , des champs de neige en hiver. 
Leurs larges sabots l eu r pe rmet ten t de cour i r à 
la surface des marais et de l a neige, et de gr im
per sur les flancs des montagnes. L a marche du 
renne consiste en u n pas assez rap ide ou en un 
t r o t p r é c i p i t é . I l ne f u i t , c o m m e le cerf, que 
quand une panique saisit le t r o u p e a u , q u ' u n des 
leurs a é t é t u é . On entend à chaque pas un 
b r u i t pa r t i cu l i e r , q u ' o n ne peut m i e u x comparer 

q u ' à ce lu i que p r o d u i t une é t i n c e l l e é l e c t r i q u e . Je 
me suis d o n n é toutes les pe inesdu monde pour en 
d é c o u v r i r l a cause ; j ' a i su iv i et o b s e r v é des heu
res e n t i è r e s des rennes domestiques, j ' e n ai fait 
j e ter à terre , j ' a i fléchi leurs pieds de toutes les 
m a n i è r e s , j e ne suis a r r i v é à aucun r é s u l t a t . 
A p r è s de longues observations, j e crus pouvoir 
admet t r e que ce b r u i t provenai t d u choc des 
pinces, car en f r o t t a n t les pieds l ' u n cont re l 'au-
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tre , j e le reproduisais. Mais j e vis des rennes 
dans les ja rd ins zoologiques, et j e m e convain
quis que m o n op in ion é t a i t fausse; i ls faisaient 
entendre ce b r u i t sans lever u n p ied , en se te
nant sur les quatre jambes et en se penchant u n 
peu en avant o u de c ô t é . Je crois pouvo i r a f f i r 
mer que, dans ces mouvements de f l ex ion , les 
pinces ne touchent pas les sabots. On est donc 
a m e n é à admet t re que ce b r u i t est a r t i cu la i re , 
et par c o n s é q u e n t p ro fond . Le docteur W e i n 
land partage cette op in ion ; c'est aussi celle des 
Lapons a u p r è s desquels j e pr is des i n f o r m a 
tions et des naturalistes n o r w é g i e n s . Une e x p é 
rience vient , i l est v ra i , la cont redi re , le b r u i t 
ne se p r o d u i t plus lorsqu 'on enveloppe d'une 
é to f fe les pinces et les sabots du renne ; cela ne 
veut cependant pas di re que le b r u i t r é s u l t e d u 
f ro t t emen t des pinces contre les sabots. Les j e u 
nes rennes ne produisent aucun b r u i t ; les v ieux 
non plus , lorsqu ' i ls marchent dans une neige 
molle et profonde . 

E n traversant lentement les m a r a i s , le renne 
é l a r g i t ses sabots; i l en r é s u l t e une piste plus 
semblable à celle d 'une vache q u ' à celle d ' un 
cerf ; i l en est de m ê m e sur la n e i g e , o ù i l n'en
fonce pas, d è s qu'elle est u n peu t a s s é e . 

Le renne nage f a c i l e m e n t ; i l traverse des 
fleuves assez larges, et les Lapons f o n t passer à 
la nage des t roupeaux entiers, d'une î le à une 
autre , à travers les f j o r d s . Les rennes domestiques 
ne vont à l 'eau qu'avec une certaine r é p u g n a n c e ; 
i l n 'en est pas de m ê m e des rennes sauvages, 
q u i , dans leur f u i t e , traversent t ou t , f ranchis
sent tous les obstacles. 

L e renne est t r è s - b i e n d o u é sous le rappor t des 
sens. Son odorat s ' é t e n d à 500 ou 600 pas de 
distance ; i l a l ' o u ï e aussi f ine que le cerf ; sa 
vue est si p e r ç a n t e que le chasseur, pour ne pas 
ê t r e a p e r ç u , do i t se cacher avec soin, m ê m e 
lo r squ ' i l avance sous le vent. Le renne est gour
m a n d ; i l se choisi t les plantes les plus succu
lentes. Son toucher l 'aver t i t d è s q u ' u n insecte 
se pose sur l u i ; le renne domestique fr issonne 
au moindre a t touchement . 

Tous les chasseurs q u i ont o b s e r v é le renne 
sauvage l u i accordent une grande prudence, et 
m ê m e un cer ta in d e g r é de ruse ; i l est c r a i n t i f 
et m é f i a n t . Les autres an imaux ne l u i insp i rent 
aucune f r a y e u r ; i l s'approche sans d é f i a n c e des 
vaches et des chevaux q u i paissent sur les h a u 
teurs, se r é u n i t aux t roupeaux de rennes do
mestiques, quoique sachant pa r fa i t ement que 
ce ne sont pas ses semblables. On voi t par là 
que sa peu r de l ' h o m m e est u n r é s u l t a t de 

l ' e x p é r i e n c e ; i l f a u t donc l u i r e c o n n a î t r e u n 
cer ta in d e g r é d ' in te l l igence . 

E n é t é , le renne se n o u r r i t de plantes alpines 
savoureuses, des feui l les et des fleurs de la r e 
noncule des neiges, de l 'oseille des rennes, de 
saponaire , etc. E n h i v e r , i l d é t e r r e avec ses 
sabots le l i chen des rennes, mange les l ichens 
e n c r o û t a n t s q u i recouvrent les pierres . E n N o r 
w è g e , i l év i te les f o r ê t s , m ê m e en h i v e r ; par c o n 
t re , i l va dans les marais. I l d é v o r e les bourgeons 
et les jeunes pousses d u bouleau-na in , jamais 
celles des autres e s p è c e s de bouleaux. I l chois i t 
t ou jour s avec soin sa n o u r r i t u r e , aussi ne mange-
t - i l que peu de plantes. Jamais i l ne f o u i l l e le sol 
avec ses cornes, comme on l 'a d i t , t ou jou r s avec 
ses sabots. C'est sur tou t le soir et le m a t i n q u ' i l 
cherche sa n o u r r i t u r e ; pendant le m i l i e u de la 
j o u r n é e , i l se couche et r u m i n e , de p r é f é r e n c e 
sur la neige ou la glace, ou t o u t au moins dans 
son voisinage. On ne sait s ' i l do r t la n u i t . 

E n N o r w è g e , la saison d u r u t pour le renne 
commence à la f i n de septembre , son bois est à 
ce momen t dans toute sa force . I l appelle ses r i 
vaux à grands cris , leur l iv re des combats v i o 
lents, sous les yeux d u t roupeau . Les comba t 
tants entrelacent leurs r amures , et restent sou
vent des heures e n t i è r e s ainsi a t t a c h é s l ' u n à 
l ' au t re . A l ' é g a r d de la femel le , le renne se con
d u i t avec beaucoup d ' i m p é t u o s i t é . A p r è s l ' avoir 
p r o m e n é e longtemps, i l f a i t ha l te , la l è c h e , l ève 
la t ê t e , pousse quelques sourds grognements , 
entr 'ouvre ses l èv re s , les f e rme , baisse son ar
r i è r e - t r a i n , se compor te , en u n mo t , d'une m a 
n i è r e t r è s - s i n g u l i è r e . 

L a femel le porte env i ron t rente semaines, j u s 
qu ' au m i l i e u d ' av r i l . E l le est un ipare : son pe t i t 
est une gracieuse c r é a t u r e ; elle l ' a ime tendre
m e n t et l 'a l la i te pendant longtemps. A u p r i n 
temps, la femel le q u i a c o n ç u se s é p a r e d u t r o u 
peau en compagnie d 'un m â l e ; elle erre avec 
l u i j u s q u ' à l ' é p o q u e de la mise bas, et m ê m e 
a p r è s . On rencontre souvent des fami l l es c o m 
p o s é e s d ' u n m â l e , d 'une femel le et d ' u n f aon . 
Les jeunes rennes f o r m e n t de l eu r c ô t é des t r o u 
peaux condui ts par u n a n i m a l plus â g é . Ce n'est 
que lorsque les faons sont devenus grands que 
les fami l les se r é u n i s s e n t en t r o u p e a u x , don t 
les v ieux an imaux se par tagent alors la c o n 
dui te . Les rennes vei l lent soigneusement à l eu r 
s û r e t é ; quand tous les autres sont à se reposer 
et à r u m i n e r , le conducteur est debout , en sen
t i n e l l e ; se]couche-t- i l , u n autre a u s s i t ô t se r e l è v e 
et p rend sa place. Jamais u n t roupeau de rennes 
ne p a î t le l ong d 'une pente, o ù i l peut ê t r e sur-
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pr is , i l recherche toujours les endroits d ' o ù l 'on 
peut d é c o u v r i r u n ennemi de l o i n ; cet ennemi 
se m o n t r e - t - i l , tous s 'enfuient à plusieurs lieues 
de distance. I ls reviennent cependant, mais a p r è s 
plusieurs j o u r s . Certaines parties d u D o v r e - F j e l d , 
r iches en plantes savoureuses, sont r e n o m m é e s 
comme l i eux de chasse. 

Chasse. — Pour chasser le renne, i l f au t ê t r e 
u n chasseur p a s s i o n n é o u u n v é r i t a b l e na tu ra 
liste, ne regardant pas à la fa t igue et aux p r iva 
t ions. Dans les hauteurs h a b i t é e s par ce gibier , 
i l n 'y a que t r is te sol i tude. Pour y a r r iver , i l f a u t 
de fortes bottes, des pieds q u i y soient accoutu
m é s , u n dos large pour por ter des provisions, et 
avant tou t de bons poumons, fonc t ionnan t f ac i 
lement à la descente comme à la m o n t é e . 
Comme pour la chasse d u chamois, i l f au t em
porter des provisions pour plusieurs jours ; 
comme à la chasse du b o u q u e t i n , i l f au t passer 
la n u i t dans une grot te , ou , dans les cas les plus 
heureux, dans une petite cabane de pierre . Pour 
coucher dans une c h a u m i è r e de berger, i l fau
dra i t descendre 400 o u 500 m è t r e s , et les re
monter le lendemain m a t i n . E n chasse, la plus 
grande a t tent ion est indispensable. T o u t doi t ê t r e 
e x a m i n é : le temps, le soleil , la d i rec t ion d u 
vent, etc.; on do i t c o n n a î t r e les places favorites 
des rennes, savoir quelles sont leurs habitudes, 
et pouvoir se glisser et g r imper comme u n chat. 
I l est sur tou t indispensable de savoir r e c o n n a î 
tre une piste le m o m e n t o ù elle remonte . Une 
feu i l le a r r a c h é e , une pierre d é r a n g é e sont des i n 
dices q u ' i l ne f au t po in t n é g l i g e r . E n N o r w è g e , 
la chasse d u renne n'est pas p é r i l l e u s e ; mais elle 
n 'en est pas plus fac i le . Les flancs des mon ta 
gnes sont recouverts de plaques de schistes j e t é e s 
p ê l e - m ê l e les unes sur les autres ; elles se dép l a 
cent quand on mon te dessus, ou bien elles sont 
h é r i s s é e s de pointes et o f f r e n t des angles aigus 
que l 'on sent au travers m ê m e des chaussures. 
Le po l i des lames sur lesquelles coule l 'eau aug
mente encore la d i f f i c u l t é d u c h e m i n . A chaque 
pas on t rouve u n ruisseau, pour ainsi d i re , q u ' i l 
f a u t savoir sauter, si l ' on ne veut prendre u n 
bain dans l 'eau g l a c é e et se met t re en sang les 
bras et les jambes. 

L o r s m ê m e que l ' on passerait par-dessus tous 
ces d é s a g r é m e n t s , cette chasse o f f re encore bien 
d'autres d i f f i c u l t é s . L a couleur d u renne s'har
monise te l lement avec la te inte g é n é r a l e de ces 
loca l i t é s q u ' i l est t r è s -d i f f i c i l e de vo i r u n renne 
q u i est c o u c h é . Les amas de roches t r ompen t 
le chasseur; ils s imu len t u n a n i m a l ; m ê m e 
avec une l u n e t t e , on c ro i t r e c o n n a î t r e le bois, 

compter les andoui l le rs ; on avance, o n monte 
u n qua r t d 'heure , une heure m ê m e , on arr ive à 
l ' endroi t , et que t rouve- t -on ? u n roche r ; ou bien , 
on prend des rennes p o u r des rochers ; on marche 
en avant, et à deux o u t rois cents pas, tou t le^ 
t roupeau se lève subi tement et s ' enfu i t . Par
vient-on à s 'approcher d u t r o u p e a u , i l faut la 
plus grande prudence. A u c u n brusque mouve
ment n'est pe rmis . Les chasseurs n o r w é g i e n s 
ont une m a n i è r e s p é c i a l e de se coucher et de 
se re lever ; i ls s'affaissent sur e u x - m ê m e s , len
tement , et disparaissent t e l lement , peu à peu, 
que le renne peut les vo i r , et ne pas r e c o n n a î t r e 
un h o m m e . 

Le chasseur est c o u c h é ; i l lance en l 'a i r de 
petits br ins de mousse pour b i en r e c o n n a î t r e 
la d i rec t ion d u ven t ; i l rampe sur le ventre, et 
s'approche le plus possible d u t roupeau. Mon 
v ie i l É r i c savait à merve i l l e se m o u v o i r ainsi ; 
m o i , q u i me figurais p o u v o i r aussi r a m p e r , j ' é 
tais devant l u i c o m m e u n é c o l i e r honteux ; les 
ar t icula t ions d u pied e x c e p t é e s , i l ne remuai t au
cun m e m b r e , et cependant i l a v a n ç a i t , lentement, 
mais d 'une m a n i è r e con t inue . U n ruisseau se 
p r é s e n t e ; i l f a u t le passer. S ' i l est u n peu pro
f o n d , le chasseur me t son f u s i l sur son dos, de 
m a n i è r e à ce que l a bat ter ie et la gueule soient 
hors de l 'eau; i l cache sa poire à poudre sous sa 
chemise, ne s ' i n q u i è t e pas de m o u i l l e r le reste 
et traverse l 'eau à quatre pattes. Des ruisseaux 
sont- i ls p e u p r o f o n d s , o n cont inue d'y ram
per. Les lichens des rennes sont d 'ail leurs si 
humides , que le chasseur q u i rampe est moui l lé 
t o u t c o m m e s ' i l avait pr is u n ba in . I l avance 
a ins i , et i l est heureux s ' i l peut s'approcher à 
moins de deux cents pas. L a p lupa r t des chas
seurs n o r w é g i e n s ne t i r e n t q u ' à une faible dis
tance, leurs mauvaises armes ne l eu r permettant 
pas de fa i re au t r emen t ; s'ils é t a i e n t s û r s de 
leur coup à t ro i s cents pas , chaque chasse leur 
l iv re ra i t une p r o i e ; car u n chasseur adro i t peut 
tou jours approcher d u renne à cette dislance. S'il 
y a des rochers, le chasseur con t inue à avancer, 
de m a n i è r e à ce q u ' u n bloc le cache tou jours à 
la vue d u guide du t r o u p e a u . I l peut ainsi a r r i 
ver j u s q u ' à cent v i n g t pas ; i l s ' a r r ê t e alors, 
p rend sa carabine, l ' appuie sur une p ier re , vise 
longtemps le m â l e le plus beau, q u i se p r é s e n t e 
le mieux , et f a i t f e u . 

A u p r e m i e r coup, le t roupeau est te l lement 
s u r p r i s , q u ' i l reste que lque temps i m m o b i l e et 
c o m m e s t u p é f a i t . Ce n'est que l o r s q u ' i l s'est con
va incu c o m p l è t e m e n t d u danger q u ' i l p r end la 
f u i t e . Cette p a r t i c u l a r i t é n 'a pas é c h a p p é aux 
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chasseurs n o r w é g i e n s ; aussi sont-ils d 'ordinai re 
à t rois ou quatre : ils rampent ensemble vers u n 
t roupeau, visent des an imaux d i f f é r e n t s , u n fa i t 
f eu le p remier , puis les autres a p r è s l u i . Je suis 
convaincu qu'avec une bonne carabine à deux 
coups on pour ra i t tuer c i n q ou six rennes d 'un 
m ê m e t roupeau , à la c o n d i t i o n de rester c a c h é 
et i m m o b i l e d e r r i è r e u n roche r , car le moindre 
mouvement effraye les rennes, et ils prennent 
a u s s i t ô t la f u i t e . 

E n S i b é r i e et en A m é r i q u e , les p r o c é d é s de 
chasse sont d i f f é r e n t s , « Les Joukahires et les au
tres habitants des bords de l ' A n i o u j , en S i b é r i e , 
d i t Wrange l , ne vivent que par le renne; cet ani
mal leur donne, comme aux Lapons, leur nour
r i t u r e , leurs v ê t e m e n t s , leurs attelages, leur de
meure . La chasse d u renne d é c i d e de l 'abondance 
ou de la disette, et la saison du passage des ren
nes est la plus impor tan te de l ' a n n é e . Lorsque ces 
an imaux ar r ivent aux cours d'eau et se dispo
sent à les t raverser , les chasseurs q u i s ' é t a i e n t 
c a c h é s d e r r i è r e des buissons, des rochers, se 
p r é c i p i t e n t dans leurs canots , entourent la 
bande, cherchent à l ' a r r ê t e r ; tandis que d'autres, 
a r m é s de longues piques, donnent des coups de 
cette arme dans la masse. E n peu de temps i ls en 
tuent u n grand nombre et en blessent d'autres, 
q u i , a r r i v é s à la r ive , t omben t entre les mains 
des femmes et des enfants. Cette chasse est dan
gereuse. A u m i l i e u de ces an imaux s e r r é s les uns 
contre les autres, le f r ê l e esquif est cont inue l le 
men t e x p o s é à chavi re r ; les rennes se d é f e n d e n t 
de diverses m a n i è r e s ; les m â l e s à coups de dents 
et de cornes, les femelles à coups de p ied ; ils 
cherchent à sauter sur les bords du canot et à le 
renverser. Si cette m a n œ u v r e leur r é u s s i t , le 
chasseur est pe rdu , car i l l u i est à peu p r è s 
impossible de sor t i r d 'au m i l i e u de la masse de 
ces an imaux. » 

Les Indiens de l ' A m é r i q u e du N o r d , les C h i -
peways, les Indiens Cuivre , C ô t e s - d e - c h i e n et 
L i è v r e s chassent le renne de la m ê m e m a n i è r e . 
Eux aussi ne vivent que par cet an imal . De 
grands troupeaux de 10,000 à 100,000 t ê t e s é m i -
grent chaque a n n é e , se di r igeant au pr in temps 
vers le n o r d , en automne vers le sud. Quand en 
é t é les l ichens q u i l eur ont servi de nou r r i t u r e pen
dant tou t l 'h iver sont d e s s é c h é s , i ls é m i g r e n t vers 
les bords de la mer , où ils t rouvent encore des plan
tes savoureuses; en septembre, ils reviennent et 
at teignent en octobre l eu r p remier p o i n t de d é 
par t . I ls ont à ce m o m e n t une couche de graisse 
de 8 à 12 cent, d ' é p a i s s e u r au dos et aux cuis 
ses; aussi sont-ils u n g ib ie r t r è s - a p p r é c i é . De 

grandes meutes de loups suivent les rennes et 
en e n l è v e n t des q u a n t i t é s . Mais les Indiens 
leur sont encore plus dangereux. I ls les tuen t à 
coups de lance quand ils traversent les r i v i è r e s , 
creusent des fosses où ils les f o n t tomber , les 
chassent dans des enclos e n t o u r é s de haies, m u 
nies d ' é t r o i t e s ouvertures, auxquelles ils f ixen t 
des lacets, ou les t uen t au passage. Les Indiens 
Cô te s -de -ch ien vont à deux à la chasse, comme le 
rapporte Trenze l . Le p remier t i en t dans une 
main u n bois de renne, dans l 'autre u n faisceau 
de branches q u ' i l agi te ; au tour de la t ê t e i l 
a u n t u r b a n en f o u r r u r e blanche. Le second 
chasseur le suit de p r è s . Lorsque les rennes aper
ço iven t cette s i n g u l i è r e appar i t ion , i ls s ' a r r ê t e n t 
et la regardent . Les deux chasseurs f o n t f eu en 
m ê m e temps, courent a p r è s le t roupeau , re
chargent leurs armes tou t en courant, et fon t feu 
encore plusieurs fo is . Dans d'autres l o c a l i t é s , les 
Indiens poussent les rennes à l 'eau et les y tuent . 

E n n e m i s n a t u r e l s . — L e renne sauvage a 
encore d'autres ennemis que l ' homme . Le loup 
est le plus redoutable, sur tout en h iver . Quand 
la neige est devenue assez solide pour por ter le 
renne, ce carnassier r é u s s i t r a rement à s 'appro
cher d 'un t roupeau ; et d 'ai l leurs les rennes sont 
assez forts pour pouvoi r l u i r é s i s t e r à coups de 
pied ; i l en est autrement , quand la neige est 
f r a î c h e m e n t t o m b é e . Le renne enfonce, se fa t igue 
vite, et devient b i e n t ô t la pro ie de son ennemi , 
q u i le guette d e r r i è r e u n bloc de rocher ou un 
buisson. Dans les hautes montagnes, au m o m e n t 
où les rennes se f o r m e n t en t roupeaux, les loups 
se rassemblent aussi en meutes, et des combats 
a c h a r n é s se l iv ren t alors. Pendant plusieurs cen
taines de lieues, les loups suivent les rennes q u i 
é m i g r e n t , et cela au po in t que les hommes 
souhaitent de vo i r ces é m i g r a t i o n s , q u i ont pour 
effet d ' é l o i g n e r les loups d 'une c o n t r é e . E n 
N o r w è g e , les loups f i r en t abandonner l ' é lève d u 
renne. On avait f a i t veni r de F i n n m a r k , en L a -
ponie n o r w é g i e n n e , t rente rennes avec des ber
gers lapons, et ils p r o s p é r a i e n t à mervei l le sur 
les montagnes de Bergener -S t i f t s . En c i n q ans 
ces trente rennes s ' é t a i e n t si b ien m u l t i p l i é s , 
qu ' on pouvai t les compter par centaines. Leurs 
p r o p r i é t a i r e s se r é j o u i s s a i e n t d é j à du s u c c è s ; 
mais t ou t à coup les loups se m o n t r è r e n t : on 
aura i t d i t que tous ceux de N o r w è g e s ' é t a i e n t 
d o n n é rendez-vous, tant i ls é t a i e n t nombreux . 
On redoubla de vigi lance ce f u t en va in . Les 
loups ne se b o r n è r e n t pas à chasser les rennes, 
i ls descendirent en masse dans les va l l ée s , enle
v è r e n t aux environs des m é t a i r i e s les b œ u f s et 
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les moutons , m e n a c è r e n t m ê m e les gens, de
v inren t en un m o t u n tel fléau que l ' on du t 
tuer une par t ie des rennes, laisser les autres 
devenir sauvages, en u n m o t , en abandonner 
l ' é lève . 

Le loup n'est pas le seul ennemi des rennes. 
Le g louton les poursu i t , le l y n x leur est t r è s -
dangereux, et l 'ours en en l ève chaque a n n é e 
un grand n o m b r e . 

P a r m i les ennemis les plus terr ibles des rennes 
figurent encore t ro is petits insectes : une e s p è c e 
de mouche à a igu i l lon et deux e spèces de taons. 
Ce sont ces mouches q u i d é t e r m i n e n t l ' é m i 
gra t ion des rennes ; c'est pour les f u i r qu ' i l s 
cherchent u n refuge aux bords de la mer ou sur 
les sommets des montagnes ; ce sont elles q u i les 
tourmenten t j o u r et n u i t , ou p l u t ô t pendant le 
long j o u r q u i dure t ou t l ' é t é . Pour comprendre 
ces tourments , i l f audra i t avoir é t é v e n t o u s é con
t inue l lement pendant des j ou r s et des semaines. 
Les taons leur causent des tourments encore 
plus cruels. Une e spèce d é p o s e ses œ u f s dans la 
peau d u dos des rennes, une autre dans les na
seaux; les larves y éc lo sen t . Celles de la p r e m i è r e 
e s p è c e percent la peau, p é n è t r e n t le tissu c e l l u 
la i re , s'y nourrissent d u pus que leur p r é s e n c e 
d é t e r m i n e , a m è n e n t la p roduc t ion d ' a b c è s dou
loureux , se creusent des chemins sous la peau 
et sortent au m o m e n t de subir leurs d e r n i è r e s 
m é t a m o r p h o s e s . Celles de la seconde e s p è c e 
s'enfoncent dans les fosses nasales, les percent, 
p é n è t r e n t dans le cerveau, et causent diverses 
formes de tournis , o u b ien ar r ivent au palais, 
e m p ê c h e n t le renne de manger , j u s q u ' à ce 
qu ' en f in i l ar r ive à les expulser a p r è s de for ts 
é t e r n u m e n t s . C'est en j u i l l e t ou au c o m m e n 
cement d ' a o û t que la femel le de ces taons pond 
ses œ u f s , en av r i l ou m a i les larves se d é v e 
loppent . La maladie peut ê t r e reconnue au d é b u t 
par la d i f f i cu l t é q u ' é p r o u v e l ' an ima l à respirer, 
et la m o r t arrive rapidement , surtout chez les 
jeunes sujets. Pour ces malheureux rennes, la 
cornei l le c e n d r é e est u n b i en fa i t eu r ; elle s'abat 
sur l eur dos, re t i re les vers des a b c è s , et les 
rennes, sachant combien cela leur est p rof i t ab le , 
laissent la cornei l le fa i re t r a n q u i l l e m e n t son 
of f ice . 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les rennes s 'appri
voisent b i e n t ô t ; on se t rompera i t cependant, si 
l ' on croyait pouvoi r les comparer aux autres ani
maux domestiques. Les descendants m ê m e s de 
rennes q u i sont r é d u i t s en c a p t i v i t é depuis des 
temps i m m é m o r i a u x , se t rouvent encore à u n 
é t a t demi-sauvage. I l f au t des bergers et des 

chiens lapons pour les condui re et les di r iger . 
Outre les Lapons, les F inno i s , les S i b é r i e n s , 

les Wogoules , les Ostiaques, les S a m o ï è d e s , les 
Tungouses, les Korakes et les Tschouktsch.es sont 
a d o n n é s à l ' é lève des rennes. D ' a p r è s Pallas, ce 
sont les Korakes q u i s'y entendent le mieux . Ils 
ont un ' t roupeau de 40,000 à 50,000 t ê t e s , et cha
cun y r e c o n n a î t ses an imaux . On ne peut compa
rer à de telles masses les t roupeaux que l 'on voit 
en Europe . Les Lapons N o r w é g i e n s p o s s è d e n t , 
d ' a p r è s le r e l e v é o f f i c i e l d u gouverneur de Tana, 
79,000 rennes, 31,000 pour les d is t r ic ts de Tana 
et de Polemak, 23,000 p o u r ce lu i de Karasjok, 
25,000 pour ce lu i de K a u t o k e i n o . Ces rennes ap
par t iennent à 2,000 p r o p r i é t a i r e s env i ron . 

Le renne domest ique est le soutien, l 'orguei l , 
la richesse d u L a p o n ; ce lu i q u i en p o s s è d e plu
sieurs centaines est r e g a r d é comme le mor te l le 
plus heureux . Quelques-uns en on t de 2 à 3,000; 
cependant le nombre des rennes appartenant à 
u n m ê m e p r o p r i é t a i r e ne d é p a s s e pas ordinaire
men t 500. Jamais, pour t an t , on ne peut obtenir 
d 'un L a p o n le c h i f f r e exact de ses rennes, car i l 
est p e r s u a d é que s ' i l en pa r l e , a u s s i t ô t quelques-
uns de ses an imaux p é r i r o n t dans la t empê te 
ou sous la dent d u l o u p . Le L a p o n des Fjelds, 
le v é r i t a b l e é l e v e u r de rennes, regarde avec dé
dain ceux q u i on t a b a n d o n n é la vie nomade, qui 
se sont é t a b l i s comme p ê c h e u r s aux bords des 
r i v i è r e s , des lacs, des bras de mer , ou se sont 
fa i ts domestiques en S c a n d i n a v i e . i l se cons idère , 
l u i , comme le v é r i t a b l e h o m m e l ib re , i l ne 
c o n n a î t r i e n au-dessus de sa mer, comme i l se 
p la î t à appeler son g rand t roupeau . Sa vie lui 
semble charmante , le sort q u ' i l s'est fa i t l u i 
p a r a î t au-dessus de t ou t ce q u ' o n peut dés i rer 
sur cette t e r re . 

Mais quel le vie est la l eur ! I l s n 'on t point par 
e u x - m ê m e s de v o l o n t é , ce sont leurs troupeaux 
q u i les m è n e n t ; les rennes vont où. i ls veulent, 
les Lapons les suivent . Le L a p o n des Fjelds est 
u n v é r i t a b l e ch i en . Pendant des mois entiers i l 
reste presque toute la j o u r n é e en p le in air, 
souf f ran t en é t é des moust iques , en hiver du 
f r o i d , contre lequel i l ne peut se d é f e n d r e . Sou
vent i l ne peut a l l u m e r de f e u , car sur les hauteurs 
o ù paissent ses t roupeaux , i l ne t rouve pas de 
bois ; souvent i l souff re de i a f a i m , car i l s'est 
plus é l o i g n é q u ' i l ne le vou la i t ; i l do i t se priver 
longtemps de toutes les joies de la f a m i l l e . Mal 
p r o t é g é par ses v ê t e m e n t s , i l est e x p o s é à toutes 
les i n t e m p é r i e s de l ' a i r , son genre de vie le rend 
à m o i t i é a n i m a l . I l ne se lave j a m a i s ; i l se nour
r i t des a l iments lesplus r é p u g n a n t s ; i l n 'a souvent 
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d'autre compagnon que son ch ien , avec leque l i l 
partage sa maigre pi tance. E t tous ces maux , i l 
les supporte avec plais ir , par amour de ses t r o u 
peaux. 

L a vie d u renne domest ique d i f f è r e en tou t de 
celle d u renne sauvage. L ' a n i m a l est plus pet i t et 
plus l a id ; son bois tombe plus t a r d ; sa reproduc
t i o n se f a i t en une autre saison ; i l est cont inue l le 
m e n t en voyage. Par moments i l est sous la do
m i n a t i o n i m m é d i a t e de l ' homme ; dans u n autre , 
i l j o u i t de toute sa l i b e r t é , mais son m a î t r e sait 
le re t rouver . T a n t ô t i l a de la n o u r r i t u r e en 
abondance, et devient f o r t et gros, t a n t ô t i l 
souffre d e l à f a i m . En é t é , i l est t o u r m e n t é par 
les p i q û r e s des mouches et des taons ; en hiver , 
c'est la neige q u i couvre les p â t u r a g e s , ou dont 
la dure c r o û t e l u i blesse les pieds. 

E n N o r w è g e et en Laponie , les é l e v e u r s de 
rennes voyagent d 'o rd ina i re le long des fleuves, 
vers la mer et les montagnes, c h a s s é s par les 
mouches ; puis , quand l 'h iver approche, i ls r e 
gagnent l ' i n t é r i e u r d u pays. E n j u i l l e t et en a o û t , 
les rennes v ivent dans les montagnes ou au 
bord de la mer . E n septembre, commence l ' é m i 
grat ion. Le Lapon arr ive à ses quart iers d'au
tomne , o ù se t rouven t de petites cabanes dans 
lesquelles i l renferme toutes les n é c e s s i t é s de la 
vie : à ce m o m e n t , i l laisse ses rennes en l i b e r t é , 
s ' i l y a p a i x dans le pays, c ' e s t - à -d i r e s ' i l n 'y apas 
de loup dans les environs. C'est aussi à ce mo
ment que le r u t se d é c l a r e . I l arr ive souvent alors 
que des rennes sauvages se m ê l e n t aux troupeaux 
domestiques et en a m é l i o r e n t la race, au grand 
contentement d u p r o p r i é t a i r e . A u x p r e m i è r e s 
neiges, o n r é u n i t les rennes ; c'est à ce moment 
sur tout q u ' i l f au t les d é f e n d r e contre les loups. 
Le pr in temps arr ive , et avec l u i une nouvelle 
p é r i o d e de l i b e r t é ; puis on rassemble de nouveau 
le t roupeau. L a femel le met bas et f o u r n i t son 
la i t , que le Lapon ne laisse pas perdre ; enf in 
arrive l ' é p o q u e de l ' é m i g r a t i o n vers les endroits 
q u i sont les moins in fe s t é s par les insectes. E t 
tou t cela se renouvelle chaque a n n é e . 

L ' é l ève du renne p r é s e n t e plusieurs par t i cu
la r i t é s . Sans les chiens, i l serait impossible de 
garder un t roupeau ; mais ceux-c i s u p p l é e n t à 
tou t . Les chiens lapons sont v ig i lants , v i f s , p r u 
dents ; leur aspect ind ique la l i b e r t é dans l a 
quelle i ls vivent : i ls ressemblent à leurs c o n g é 
n è r e s sauvages. Leurs oreil les droites donnent à 
leur t ê t e une expression d ' i n d é p e n d a n c e et de 
finesse. L e u r pelage est abondant, sauf sur la 
t ê t e ; leurs pattes sont couvertes de poils ; l eu r 
por t est é l a n c é -t i ls sont petits et maigres , et 

ont la ta i l le d u chien-loup. L e u r pelage est 
g é n é r a l e m e n t f o n c é . Les Lapons les es t iment 
beaucoup, et avec raison. I l s o b é i s s e n t au c o m 
mandement , ils comprennent chaque signe ; m ê m e 
seuls, ils gardent par fa i tement le t roupeau pen
dant plusieurs mois . G r â c e à eux, le L a p o n peut 
rassembler ses t r o u p e a u x ; i l r é u n i t tous ses 
rennes au haut d 'un rocher q u i s'avance dans la 
mer , les pousse à l 'eau, et les force à traverser 
à la nage u n bras d é mer large de c inquante à 
cent pas ; ce sont eux q u i , au p r in temps , soutien
nent les faibles, les aident à nager ; q u i , en au 
tomne, quand tous les an imaux sont plus for t s , 
leur f o n t traverser la mer à nouveau. 

U n t roupeau de rennes est cur ieux à vo i r : on 
d i ra i t une f o r ê t mouvante. Ces an imaux m a r - . 
chent r é u n i s comme les moutons , mais d ' u n 
pas plus rapide que n u l autre an ima l domes
t ique . D ' u n cô t é est le berger avec ses chiens, 
q u i s'occupent à ma in ten i r les rennes ensemble. 
Ils courent sans cesse autour d u t roupeau , r a 
menant les b ê t e s q u i s'en é c a r t e n t ; le t roupeau 
ne se d é b a n d e ainsi jamais , et le L a p o n peut f ac i 
lement avec son lasso, q u ' i l man ie t r è s - a d r o i t e 
ment , saisir le renne q u ' i l a chois i . 

Lorsque les Lapons on t r e n c o n t r é de bons p â 
turages, ils é t a b l i s s e n t dass le voisinage un parc, 
où chaque soir i ls poussent leur t roupeau . Ce 
parc est e n t o u r é de t roncs de bouleaux, de 4 m , 6 0 
à 2 m è t r e s de hauteur , s e r r é s les uns contre les 
autres, retenus par des poutres transversales, 
maintenues e l l e s - m ê m e s par de for ts p ieux . I l s 
y m é n a g e n t deux portes, f e r m é e s par des claies. 
C'est là que les chiens chassent le t roupeau et 
que l ' on t r a i t les femelles . Quant aux jeunes a n i 
maux , on s'en p r é o c c u p e peu, on les laisse p a î t r e 
en dehors du parc, j o u i r de leur l i b e r t é , sous la 
garde des chiens, q u i ne les laissent pas f r a n c h i r 
certaines l imi t e s . 

E n dedans du parc, le t u m u l t e est t r è s - g r a n d . 
Les rennes couren t ç à et là en b ê l a n t , f o n t , en 
u n mo t , comme les moutons , b ien que leur voix 
soit moins u n b ê l e m e n t q u ' u n grognement ana
logue à ce lu i d u porc . E n approchant d 'un parc , 
outre les b ê l e m e n t s , on entend u n b r u i t sem
blable à ce lu i q u i est p r o d u i t par les d é c h a r g e s 
de plusieurs centaines de batteries é l e c t r i q u e s . 

A u m i l i e u du parc sont plusieurs troncs d'arbres 
auxquels on attache l ' an ima l que l ' on t r a i t . Sans 
lasso, on ne pour ra i t t ra i re le renne ; aussi chaque 
Lapon , chaque Laponne en est p o u r v u . Le lasso 
consiste en une longue courro ie ou en u n lacet ; 
on en f o r m e une anse, on en t i en t so l idement les 
deux bouts, et on le je t te au tour d u cou o u des 
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bois de l ' an i ma l , que l ' on at t i re peu à peu à soi. 
Lor squ 'on l'a sous la m a i n , on fa i t u n n œ u d cou
l an t autour de la bouche, pour le contra indre à 
l ' o b é i s s a n c e , puis on l 'attache à u n t ronc d'ar
bre, et on le t r a i t . Le renne fa i t m i l l e efforts pour 
s ' é c h a p p e r ; mais le Lapon sait le m a î t r i s e r . I l 
force l ' an ima l à rester t r anqu i l l e en serrant le 
n œ u d q u i l u i entoure le museau. Puis i l s 'appro
che d u renne par d e r r i è r e , f rappe plusieurs fois 
à p la t sur la mamel le et la v ide . Les Lapons t ra ient 
t r è s - m a l a d r o i t e m e n t ; i ls r é p a n d e n t beaucoup de 
l a i t sur les cuisses du renne, ce q u i les met dans la 
n é c e s s i t é de les l u i net toyer soigneusement. Le 
vase don tonse sert est en bois ; i l a la fo rme d'une 
ja t te a l l o n g é e , avec un manche d r o i t : le t ou t est 
d ' u n e s e u l e p i è c e . B e a u c o u p d e poils tomban t dans 
le la i t , i l f au t le f i l t r e r ; mais le l inge dont on se 
sert est te l lement grossier, q u ' i l en passe u n bon 
nombre au travers, ce q u i ne donne pas au l a i t 
une belle apparence. N é a n m o i n s , et m a l g r é la 
sa le t é des doigts entre lesquels i l avait p a s s é , 
j ' a i eu le courage d'en boire , et l ' a i t r o u v é doux 
et gras comme de la c r è m e . Lorsque l ' o p é r a t i o n 
est t e r m i n é e , on ouvre les portes des parcs, et 
les animaux sortent dans le p â t u r a g e . 

L a c o m m u n a u t é p a r a î t exister entre les fe
melles de rennes. Au tan t elles r é s i s t e n t pour se 
laisser t ra i re , autant elles se mon t ren t bonnes 
pour les faons. Elles a l la i tent ceux des autres 
aussi b ien que le leur . 

E n é t é , les Lapons f o n t avec le la i t de peti ts 
f romages de t r è s - b o n g o û t , quoique u n peu pas
s é s . C'est un de leurs a l iments les plus recher
c h é s . I ls les a p p r ê t e n t d e diverses m a n i è r e s ; i ls en . 
f o n t no t ammen t une soupe qu ' i l s disent excel
lente. 

L e mois de septembre est le m o m e n t où les 
Lapons se r é g a l e n t ; c'est dans ce mois que l 'on 
abat les rennes ; car, a p r è s la p é r i o d e du r u t , 
l eur viande p rend u n g o û t d é s a g r é a b l e . On sai
sit l ' an imal par un genou, on le renverse, on l u i 
enfonce u n couteau dans le c œ u r , et l 'on vei l le 
à ce que t o u t le sang s'amasse et reste dans la 
po i t r i ne . L a plaie fa i te avec l ' i n s t rumen t est soi
gneusement f e r m é e avec un bouchon de bois 
pendant qu 'on d é p o u i l l e la b ê t e . Cette o p é r a t i o n 
t e r m i n é e , on re t i re les in tes t ins ; on net toie u n peu 
la panse, et on y verse le sang q u i sert à fa i re de 
la ^oupe : les Lapons n o m m e n t cela une po i t r i ne 
de renne. L ' a n i m a l est ensuite d é p e c é . L a t ê t e , 
le cou, le dos, les flancs, la p o i t r i n e , sont s é p a 
r é s et suspendus à des é c h a f a u d a g e s , hors de la 
p o r t é e des chiens. Le sangqui s ' é c o u l e encore est 
soigneusement r ecue i l l i . On e n l è v e adro i tement 

les tendons, q u i servent à fa i re d u f i l et des cor
dons. L a moel le des os est t r è s - r e c h e r c h é e . C'est 
le p è r e de f a m i l l e q u i abat l ' a n i m a l et p r é p a r e 
les a l iments auxquels i l g o û t e à plusieurs re
prises, t o u t en les a p p r ê t a n t . I l en mange ensuite 
tou t son saoul. A p r è s l u i , v iennent ses enfants, 
et enf in les chiens. Les Lapons d u voisinage sont 
inv i t é s à manger d u r e n n e ; pendant tou t le 
mois de septembre, ce n'est qu 'une goinfrer ie 
a p r è s l ' au t re . 

L a m u l t i p l i c a t i o n des rennes est e n t r a v é e et 
par les r igueurs du c l i m a t et par l 'appari t ion 
d ' é p i z o o t i e s . De jeunes faons succombent au 
f r o i d , ou b ien , é p u i s é s par les tourmentes de 
neige, ils sont incapables de suivre le troupeau. 
Les vieux rennes ne t r o u v e n t p lus assez de nour
r i t u r e quand la neige recouvre Je soi . Le Lapon 
a beau abattre dans les f o r ê t s les arbres couverts 
de l ichens ; i l ne peut f o u r n i r assez de nourri
ture à t ou t le t r o u p e a u . Les rennes on t surtout 
à sou f f r i r quand i l t ombe u n peu de p lu ie qui re
couvre la neige d 'une c r o û t e si du re qu ' i l s ne peu
vent l 'enlever. I l en r é s u l t e souvent une grande 
m i s è r e p a r m i les Lapons ; des gens que l 'on re
gardait c o m m e r iches deviennent pauvres en 
l'espace d ' un h iver . I l s se l i v r e t alors au vol des 
rennes ; se met ten t en guer re avec les autres 
p r o p r i é t a i r e s , q u i les t u e n t s'ils les prennent sur 
le f a i t . 

L e vo l des rennes est t r è s - r é p a n d u chez les La
pons. Confiez à ces enfants des montagnes des 
monceaux d'or, vous pouvez ê t r e cer ta in q u ' i l n'en 
d i s p a r a î t r a pas l a m o i n d r e parcelle ; i l n'est pas 
n é c e s s a i r e de f e r m e r les portes et les serrures; i l 
n 'y a pas de voleurs p a r m i eux ; et cependant ils 
ne peuvent se d é f e n d r e de voler des rennes. Le 
gouverneur de Tana, auque l j e suis redevable de 
d é t a i l s t r è s - p r é c i e u x sur les m œ u r s de ces inté
ressantes peuplades, a eu souvent occasion de 
condamner des Lapons pour de pareils vols. I l 
leur m o n t r a i t c o m b i e n i l é t a i t m a l de s'emparer 
d u b ien d ' a u t r u i , comb ien i l s en é t a i e n t punis, 
puisque cela l eu r c o û t a i t l eu r c h è r e l i b e r t é ; tou
jours i l r e ç u t la m ê m e r é p o n s e : « Nous savons 
b ien que c'est m a l de voler des rennes, mais ils 
sont par t r o p bons. Nous ne pouvons nous en 
passer; i l nous est impossible de vo i r u n renne 
sans nous en emparer . » Souvent cela se f a i t dans 
les mei l leures in ten t ions . Quand les Lapons ras
semblent leurs rennes, i ls ne s ' i n q u i è t e n t nas si 
à leurs t roupeaux sont m é l a n g é e s des b ê t e s é t r a n 
g è r e s . Tous les p r o p r i é t a i r e s se r é u n i s s e n t alors 
en un m ê m e l i e u ; chacun reprend l e san imaux 
q u i por ten t sa marque et ren t re dans son b ien . 
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L e renne domestique est pour son m a î t r e un 
an imal inest imable : m o r t , toutes les parties en 
sont u t i l i s ée s . On mange les bois encore c a r t i 
lagineux ; de la f o u r r u r e des faons, on f a i t des 
habits ; on f i le et on tisse le duvet ; les os ser
vent à fabr iquer toutes sortes d ' ins t ruments ; les 
tendons sont t r a n s f o r m é s en f i l s , etc. 

Mais c'est sur tout l ' an ima l vivant q u i est pour 
le L a p o n de la plus grande u t i l i t é . E n h iver , le 
renne sert à transporter toute la f a m i l l e d 'un 
l i e u dans u n autre. E n Laponie , i l est t rans
f o r m é en une b ê t e de t r a i t , son dos é t a n t t rop f a i 
ble pour qu 'on puisse l 'u t i l i se r comme b ê t e de 
somme. Les Tongouses et les Korakes m o n 
tent les rennes m â l e s les plus v i g o u r e u x ; ils 
s'asseyent sur les é p a u l e s en é c a r t a n t les j a m 
bes, et gardent l eur é q u i l i b r e avec beaucoup 
d ' h a b i l e t é . E n Lapon ie , on ne monte pas le 
renne ; ce ne sont que les m â l e s les plus for t s , 
î e s rennes-bœufs, comme disent les N o r w é 
giens, q u i servent à t i r e r les t r a î n e a u x . On les 
paye de 45 à 68 f rancs de notre monnaie , t an -
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dis q u ' u n renne ord ina i re vaut de 15 à 22 
francs. On ne prend pas la peine de dresser le 
renne, et l ' on se borne à chois i r les plus v igou
reux pour l 'attelage d u t r a î n e a u . Celu i -c i d i f 
f è r e beaucoup de ceux en usage dans nos c o n 
t r é e s , et ressemble p l u t ô t à u n canot dont la 
par t ie a n t é r i e u r e serait couverte . I l est f o r m é de 
planches de bouleau, t r è s - m i n c e s , r e c o u r b é e s , 
f ixées à une qu i l l e large. Une planche ver t icale , 
à l ' a r r i è r e , sert de dossier. U n seul h o m m e peut 
y t rouver place ; encore f a u t - i l q u ' i l t ienne les 
jambes é t e n d u e s ; mais le t o u t est r e m b o u r r é 
de peau de renne ; on y est m o l l e m e n t et chau
dement assis. Pour t ranspor ter les bagages , 
on se sert de t r a î n e a u x semblables, q u i peu 
vent ê t r e f e r m é s avec une sorte de couvercle . 
D 'o rd ina i re , u n Lapon est en avant, avec le 
renne-guide, pour essayer le c h e m i n ; i l va d r o i t 
devant l u i , sur le tapis de neige, sans savoir 
quel sol ce tapis recouvre. Sur les rochers et les 
lacs, on place des deux c ô t é s de la rou te des 
branches de bouleau , pour i n d i q u e r aux autre* 
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voyageurs de prendre le m ê m e c h e m i n , a f in de le 
rendre lisse et solide. Tro i s ou quatre t r a î n e a u x 
sont c h a r g é s des bagages, des provisions, et par
fois de lichens pour les rennes ; un convoi se 
compose d 'ordinaire de d ix t r a î n e a u x . 

Les harnais sont t r è s - s i m p l e s : i ls consistent 
en une large peau, cousue en r o n d , et t e r m i n é e 
par deux boutons auxquels on attache le t r a i t . 
Celu i -c i passe entre les jambes de devant de 
l ' an imal , et devrait rester sous son ventre, mais 
d 'ordinaire le renne saute, et le me t t a n t ô t à sa 
dro i te , t a n t ô t à sa gauche. Le t r a i t est a t t a c h é 
à l ' e x t r é m i t é a n t é r i e u r e d u t r a î n e a u . Les r ê n e s 
se t e rminen t par u n n œ u d coulant q u i embrasse 
le museau de l ' an ima l , et est fixé par u n l i e n 
passé autour des bois. On d i r ige le renne en j e 
tant avec force la br ide , soit h droi te , soit à 
gauche. U n bon renne poursui t ainsi en une 
heure u n m i l l e de N o r w è g e ou plus de 10 k i l o 
m è t r e s ; i l t r a î n e 9 w o g ou 144 k i logrammes ; 
o rd ina i rement , on ne l u i impose que la m o i t i é 
de cette charge. E n N o r w è g e , on ne se sert pas 
du renne, en é t é . 

Les relations de quelques voyageurs c o m p l é 
teront encore ce r é c i t . Les Korakes a t te l lent 
deux rennes à leurs t r a î n e a u x , et parcourent 
d'une trai te de 80 à 90 k i l o m è t r e s ; mais ces ani 
maux en sont tel lement é p u i s é s , qu 'on est ob l i gé 
de les abattre. Lorsque les rennes sont f a t i g u é s , 
i ls se je t tent à terre, et restent u n certain temps 
c o u c h é s , i m m o b i l e s ; les S a m o ï è d e s leur ouvrent 
alors une veine au-dessous de la queue. 

E n m é n a g e a n t les rennes, en les nourrissant 
bien, en ne les attelant que quelques heures le 
ma t in et le soir et les laissant p a î t r e à m i d i et 
pendant la n u i t , on peut leur faire pa rcour i r des 
espaces immenses sans les é p u i s e r . 

Toutes les tentatives q u ' o n a faites j u s q u ' i c i 
pour accl imater .le renne dans des c o n t r é e s plus 
m é r i d i o n a l e s , ont é t é infructueuses . I l n 'y a ce
pendant pas à douter q u ' i l ne puisse p r o s p é r e r 
sur les hautes montagnes. Dans nos ja rd ins 
zoologiques, les rennes ne se t rouvent nu l l emen t 
à l'aise. Les l ieux f ra is dans lesquels on les 
re t ient , ne suffisent pas à l eur existence ; ce 
qu 'on ne peut leur donner , et ce q u i leur est i n 
dispensable, c'est u n grand espace. Des rennes 
e m b a r q u é s en Laponie, en automne, et r a p i 
dement t r a n s p o r t é s en Al lemagne , s'y trouve
raient t r è s - b i e n en hiver , et s 'accl imateraient 
par fa i tement dans les montagnes. Les Alpes leur 
of f r i ra ien t de bien meilleures condi t ions. 

Dans les j a rd ins zoologiques, i ls vivent p l u 
sieurs a n n é e s , et se reproduisent m ê m e . 

L a seule tentat ive que l ' on a i t fa i te en A l l e 
magne n'a pas é t é suff isante . Six rennes fu ren t 
a c h e t é s en 1804, pour le j a r d i n i m p é r i a l de 
Schoenb runn ; quatre s u c c o m b è r e n t aux fatigues 
du voyage, deux a r r i v è r e n t é p u i s é s au mois de 
d é c e m b r e . I ls se r e l e v è r e n t rap idement ; on leur 
donnai t à manger d u l i chen des rennes et 
quelques autres e s p è c e s d u n i ê m e genre, a Mais 
quand la chaleur augmenta , vers la fin d 'avri l , 
d i t F i t z inger , auquel j ' e m p r u n t e ces dé ta i l s , on 
les v i t perdre peu à peu de leurs forces et de leur 
v i v a c i t é . P o u r les conserver, on r é s o l u t de les 
envoyer d u r a n t l ' é t é -dans les Alpes Styriennes. 
I ls é t a i e n t encore for t s à cette é p o q u e ; et 
quoique apprivoises , chacun exigea deux 
hommes v igoureux p o u r le d o m p t e r et l ' é lo igner 
de la demeure à laquel le i l s ' é t a i t h a b i t u é . 
A r r i v é s à des t ina t ion , à Neuberg , i l s s e m b l è r e n t 
reprendre fo rce et s a n t é , mais ce ne f u t pas pour 
longtemps ; la femel le m o u r u t à la fin d ' a o û t . Le 
m â l e se r e f i t en h iver ; mais en é t é , i l tomba de 
nouveau malade, on v o u l u t l 'envoyer plus haut, 
dans les environs de M a r i a z e l l ; ce f u t vainement: 
au mois de septembre, i l m o u r a i t aussi. » 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens emploient 
le renne sauvage c o m m e les Lapons le renne 
domest ique. Avec les boyaux et les os, ils font 
des lignes et des h a m e ç o n s ; i ls se servent des 
os fendus, pour enlever la peau, la viande, la 
graisse et les poils ; avec la cervelle, i ls s'oignent 
la peau pour la rendre plus souple. Us tannent 
le cu i r en le f u m a n t avec d u bois p o u r r i , et en 
confec t ionnent des tentes ; les boyaux leur 
servent à fa i re des cordes d'arc et des filets ; les 
tendons, d u fil; la mol l e f o u r r u r e des faons, des 
habi ts . I l s s'ensevelissent des pieds à la t ê t e dans 
une peau de r e n n e ; en é t e n d e n t une autre 
l é g è r e m e n t t a n n é e sur la neige, se recouvrent 
avec une t r o i s i è m e et r é s i s t e n t ainsi aux froids les 
plus r igoureux . A u c u n e par t ie d u renne ne reste 
sans e m p l o i , pas m ê m e le chyme que contient 
l 'estomac; a p r è s qu 'on l 'a la i ssé reposer quelque 
temps, q u ' i l a subi une certaine fe rmenta t ion , i l 
est pou r eux u n mets d é l i c i e u x . Us cuisent le sang 
et en f o n t de la soupe ; p i l e n t et cuisent les os ; 
la moel le est m ê l é e à de la graisse et à de la 
viande s é c h é e ; ou b ien i ls s'en f r o t t e n t les che
veux et le-visage. Les S i b é r i e n s et. les peuplades 
d u no rd de l 'Europe emplo ien t de m ê m e le renne 
sauvage. 



L E D A I M P L A T Y G E R Q U E . 491 

L E S D A I M S — DAMA. 

Die Damhirsche. 

Caractères. — Le genre daim est caractérisé 
par des bois don t la t ige est ronde (fig. 246) ; par 
un andoui l le r basilaire appo in t i , et u n nombre 
variable d 'andouil lers marg inaux , ceux d u som
met é t a n t r é u n i s en une empaumure unique , a l 
l o n g é e , aplatie. Les daims ont une queue assez 
longue , et u n pelage m o u c h e t é à tous les â g e s . 

LE DAIM PLATYCERQUE. — DAMA PLATYCEROS. 

Der gemeine Dammhirsch, The fallow Deer. 

Caractères. — Le daim (fig. 245) est plus petit 
que les an imaux p r é c é d e n t s . I l à l m , 6 0 de long , 
depuis le museau j u s q u ' à la racine de la queue, 
et 1 m è t r e de haut . Les v ieux m â l e s at teignent 
une longueur de l m , 6 5 et plus, et l eu r hauteur 
d é p a s s e 1 m è t r e , sur tout à l ' a r r i è r e - t r a i n . Le 
da im se dist ingue du cerf par ses jambes plus 
courtes et moins fortes, son corps moins robuste, 
son cou plus cou r t , ses oreilles et sa queue moins 
longues, et sur tout par la cou leur de son pelage. 
Aucune autre e s p è c e de c e r v i d é ne p r é s e n t e sous 
ce r appor t autant de variat ions, suivant l ' âge ou 
suivant les saisons. E n é t é , i l a le dos, les cuisses 
et le b o u t de la queue d ' un r o u x b r u n ; le ventre 
et la face in terne des jambes blancs, la bouche 
et les yeux e n t o u r é s de cercles noi rs ; les poils 
d u dos sont blancs à l eur racine , d 'un b r u n roux 

au m i l i e u , noirs au bout . E n hiver , la t ê t e , le 
cou et les oreil les sont d ' un gris b r u n , le dos et 
les flancs é t a n t noirs , le ventre gris c e n d r é , t i r an t 
parfois sur le r oux . I l n'est pas rare de vo i r des 
daims blancs, toute l ' a n n é e . L e u r pelage d 'h iver 
ne d i f f è re que par la longueur des poi ls . Plusieurs 
sont jaunes dans l eu r jeunesse ; i l est rare d'en 
voi r q u i soient e n t i è r e m e n t no i rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Plusieurs na
turalistes croient que le d a i m est u n an ima l o r i 
ginaire des bords de la M é d i t e r r a n é e , et q u ' i l s'est 
peu à peu r é p a n d u vers le N o r d . Mais , comme le 
rapporte Wagner , on t rouve dans les anciennes 
s é p u l t u r e s , entre Schlieben et W i t t e m b e r g , des 
ossements nombreux de daims. I l f audra i t donc 
rapporter l ' a r r i v é e de cet a n i m a l à des temps 
a n t é h i s t o r i q u e s . 

Le moine de Saint-Gall , E k k a r d men t ionne , en 
l 'an 1000, le d a i m comme u n gibier que l ' on 
chasse; d'autres auteurs du moyen â g e par len t 
de daims blancs, comme d ' un gibier q u i n'est pas 
rare dans la Hesse et la T h u r i n g e . A vra i d i re , le 
da im p r é f è r e les c o n t r é e s t e m p é r é e s aux c o n t r é e s 
f roides ; aussi est- i l plus abondant dans les pays 
m é d i t e r r a n é e n s . Les auteurs grecs et latins en 
par lent comme d 'un an ima l de leur pays ; A r i s -
tote le n o m m e prox, P l ine platyceros. M a i n t e 
nant, cette charmante e s p è c e se v o i t p e u t - ê t r e 
plus souvent dans les ja rd ins zoologiques d ' A l l e 
magne qu 'en Espagne, en France et en I ta l ie ; 
mais i l est sur tou t c o m m u n en Angle te r re , dans 
les grands parcs, pour lesquels i l semble t ou t à 
f a i t a p p r o p r i é . On ne saurait y i n t r o d u i r e u n or
nement plus gracieux. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le d a i m q u i 
do i t son n o m , di t -on , à ce q u ' i l est le g ib ier f a 
vor i des dames, p r é f è r e les pays à collines et à 
vallons, les b r u y è r e s , les petits bois roca i l l eux , 
les f o r ê t s dont le sol est recouvert d ' u n cou r t 
gazon. I l a beaucoup d u genre d é v i e d u cerf. Ses 
sens sont d é v e l o p p é s au m ê m e d e g r é ; i l l u i c è d e 
à peine en r a p i d i t é et en ag i l i t é . I l en d i f f è r e dans 
ses mouvements : au t r o t , i l lève les pattes plus 
h a u t ; en pleine course, i l ne saute pas sur les 
quatre pattes à la fois , à la m a n i è r e des c h è v r e s ; 
i l por te o rd ina i r emen t la queue r e l e v é e , mais i l 
la baisse quand i l est malade. Son a l lure est gra
cieuse; i l t ro t t e l é g è r e m e n t , saute par-dessus des 
b a r r i è r e s de 2 m è t r e s de haut , et nage t r è s - b i e n . 
11 se couche sur le ventre , jamais sur le f lanc . E n 
se baissant, i l p l ie d 'abord ses membres a n t é 
r i e u r s ; quand i l se r e l è v e , i l commence p a r 
é t e n d r e ceux de d e r r i è r e . Son r é g i m e est le m ê m e 
que ce lu i d u cerf ; i l ronge cependant beaucoup 
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plus les é c o r c e s d'arbre, et devient par ce f a i t 
t r è s - n u i s i b l e . Ce q u i a l ieu de surprendre, c'est 
q u ' i l mange parfois des plantes v é n é n e u s e s qu i 
l u i donnent la m o r t . A i n s i p é r i t dans u n j a r d i n 
zoologique de Prusse t ou t u n troupeau de daims, 
pour avoir m a n g é des champignons. 

L e da im reste fidèle à sa demeure. I l se r é u n i t 
en t roupeaux plus ou moins nombreux , q u i se 
confondent au m o m e n t d u r u t , pour se s é p a r e r 
ensuite ; en é t é , les vieux m â l e s vivent dans la so
l i tude , les jeunes m â l e s se jo ignen t aux biches et 
aux faons. A u m i l i e u d'octobre, les v ieux daims 
cherchent les t roupeaux, en é l o i g n e n t les daguets 
et les jeunes m â l e s , q u i se r é u n i s s e n t alors en 
troupes peu nombreuses, et re jo ignent la bande, 
une fois la saison du r u t p a s s é e . Durant les amours , 
les daims sont t r è s - e x c i t é s . I l s b rament pendant 
la n u i t , se l iv ren t entre eux des combats achar
n é s . Dans les jardins zoologiques, on ne peut 
garder des m â l e s âgés de plus de t rois ou quatre 
ans; i ls deviennent t rop batai l leurs, et entravent 
la mu l t i p l i c a t i on . U n da im suff i t d 'ordinaire à h u i t 
biches ; mais les daguets sont d é j à en é t a t de se 
reproduire . Le r u t dure environ quinze jou r s . 

L a femelle porte hu i t mois ; elle met bas en 
j u i n , u n seul peti t , rarement deux. Dans les pre
miers jours qu i suivent sa naissance, ce lu i - c i est 
sans d é f e n s e ; sa m è r e doi t le soigner et le p r o 
t é g e r . El le chasse les petits carnassiers en les 
f rappant avec ses pattes de devant ; quant aux 
plus grands, elle cour t lentement devant eux 
pour les a t t i rer l o i n de l ' endro i t où son pe t i t est 
c a c h é , puis elle f u i t rapidement , et revient à son 
ancienne place a p r è s m i l l e crochets et d é t o u r s . 

A l ' âge de six mois , les saillies frontales se 
m o n t r e n t chez le jeune m â l e ; au mois de f é 
vr ie r suivant, les bois apparaissent; au mois 
d ' a o û t , ils sont d é p o u i l l é s de leur peau, et on t 
une longueur de 14 cent. A ce m o m e n t , l 'a
n i m a l prend le n o m de daguet. Dans le cours de 
la t r o i s i è m e a n n é e , apparaissent de petits an
douil lers d ' œ i l , et si l ' an imal est b ien n o u r r i , 
une ou deux ramif icat ions obtuses, q u i aug
mentent l ' a n n é e suivante, se mon t ren t aussi. A 
l ' âge de c i n q ans seulementse manifeste l ' empau-
m u r e , qu i augmente d ' é t e n d u e avec le temps et 
dont le nombre des prolongements s ' a cc ro î t . U n 
bois de vieux d a i m p è s e de 7 à 9 k i logrammes . 
L ' a n i m a l se nomme alors paumier; les jeunes 
daims sont d i s t i n g u é s par les noms de bête de se
conde, de troisième tête. Les paumiers perdent leur 
bois en m a i , les daguets en j u i n . D 'o rd ina i r e , les 
bois tombent l ' un a p r è s l ' aut re , à quelques jours 
u ' in terval le . H u i t jours a p r è s , les nouveaux bois 

commencent à hausser ; i ls sont recouverts d'une 
peau couverte de quelques poils jaunes, et ils 
sont te l lement sensibles que l ' a n i m a l s ' é co rche 
fac i lement . E n a o û t , le nouveau bois est com

p l è t e m e n t d é v e l o p p é . 
L a piste d u d a i m est plus po in tue en avant et 

plus longue p ropor t ionne l l emen t que celle du 
c e r f ; elle ressemble à celle d'une c h è v r e , mais 
est b ien plus m a r q u é e . 

Chasse. — On chasse le d a i m à l a t raque, ou 
à l ' a f f û t ; d'autres fois o n le poursu i t dans la 
f o r ê t . Dans tous les cas, i l f a u t agir avec une 
e x t r ê m e prudence, car c'est u n gibier des plus 
v ig i lan ts . L e moyen le plus efficace pour l'ap
procher est de marche r en se d i ss imulant le plus 
possible, p r è s de q u e l q u ' u n q u i va chantant ou 
s i f f l an t . Le chasseur s ' a r r ê t e à p o r t é e de fus i l , 
d e r r i è r e u n t ronc d 'arbre, u n buisson; son com
pagnon con t inue sa rou te t o u j o u r s chantant et 
s i f f lan t , j u s q u ' à ce que le coup de f e u a i t retenti . 

« I l m'est une fois a r r i v é , d i t D ie t r i ch de 
W i n c k e l l , de t r o m p e r des daims, q u i paissaient 
dans u n vaste t e r r a in d é c o u v e r t . Impossible de 
les aborder sans ê t r e v u . Otant alors m o n habit 
et m o n gi le t , j e laissai m a chemise pendre 
comme une blouse de v o i t u r i e r par-dessus mes 
pantalons, et m ' a v a n ç a i l a carabine à la main. ' 
Le g ib ie r en m'apercevant pa ru t i n q u i e t : j e fis 
u n nouvel essai ; j e t en ta i de m'approcher en 
sautant et en dansant ; les daims f i r en t plusieurs' 
gambades, sans f u i r , j u s q u ' à ce que j ' e n eusse' 
abat tu u n d ' un coup de f e u . » 

Si l ' on se m e t sous le vent , on peut assez faci
l ement s 'approcher d ' u n d a i m iso lé et en t r a in de 
p a î t r e . Les chevaux et les voi tures n 'effrayent 
d 'ordinai re pas ces an imaux ; mais une fois qu'ils 
sont sous l ' impress ion de la c ra in te , i ls f u i e n t au 
m o i n d r e danger. 

Les Indiens , au r appor t de Samuel Hearne ( l ) , 
emploient pour la chasse d u d a i m u n p r o c é d é 
pa r t i cu l i e r , consistant en une sorte de traque. 
« Lorsqu ' i l s veulent t r aquer le d a i m , d i t - i l , ils 
commencent par chercher le sentier le plus 
nouve l lement ba t tu par u n ce r ta in nombre de 
ces an imaux . Us choisissent de p r é f é r e n c e les 
sentiers q u i traversent u n lac, une grande r iv ière 
ou une plaine incul te ; mais sur tout ceux qui 
avoisinent u n bouquet de bois, a f i n d 'en extraire 
les m a t é r i a u x n é c e s s a i r e s à la cons t ruc t ion de 
leurs t raques. Ces t raques consistent en une 
fo r t e c l ô t u r e de palissades sans aucune r é g u l a -

(l) S. Hearne, Voyage à la Baie d'Hudson et à l'Océan 
du Nord. Traduit de l'anglais. Paris, an VI I , t. I l , p. 323. 
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r i t é , et de l ' é t e n d u e q u ' i l p l a î t aux chasseurs de 
leur donner . J 'en ai v u quelques-unes q u i n 'a
vaient pas moins d 'un m i l l e de c i r c o n f é r e n c e , et 
j ' a i appris q u ' i l s'en faisait d'autres plus consi
d é r a b l e s . L ' e n t r é e n'est pas plus d é v e l o p p é e que 
celle d 'une por te o rd ina i re , et l ' i n t é r i e u r est si 
e n t r e c o u p é de petits chemins, que l ' on d i ra i t u n 
l aby r in the . On tend au d é b o u c h é de chacun de 
ces sentiers une sorte de collet p r a t i q u é avec des 
courroies de peau de d a i m fo r t emen t t r e s s é e . On 
attache l ' u n des bouts à u n arbre vois in , et 
dans le cas o ù i l ne s'en t rouve pas d'assez f o r t , 
on y substitue un pieu fixé en terre et assez so
l ide pour que le da im ne puisse pas l 'arracher. 

« L 'enceinte f o r m é e , on enfonce une r a n g é e 
de p ieux dans la neige et de chaque cô t é de la 
porte d ' e n t r é e . Ces pieux s ' é t e n d e n t le l ong des 
parties e x t é r i e u r e s d u lac, de la r i v i è r e ou de la 
plaine, et on a soin de les t en i r assez é levés pour 
que les daims puissent les remarquer . On les 
place o rd ina i rement à la distance de quinze ou 
v ing t verges les uns des autres, et de m a n i è r e à 
r e p r é s e n t e r entre eux les deux cô t é s d 'un long 
angle a igu, q u i s ' é l a rg i t à mesure que les pieux 
s ' é lo ignen t de la porte de l 'enceinte, é l o i g n e -
ment p o r t é quelquefois j u s q u ' à deux ou t rois 
mi l les . L a route d u d a i m se t rouve alors n é c e s 
sairement au m i l i e u des deux r a n g é e s de p ieux . 

« Les Indiens o c c u p é s à cette chasse choisis
sent tou jours p o u r l 'emplacement de leur tente 
un site q u i domine le sentier p r i n c i p a l . Lo r s 
qu' i ls y d é c o u v r e n t u n da im, hommes , femmes 
et enfants se glissent le l o n g d u lac ou de la r i v i è r e 
à la faveur d u bois. Parvenus p r è s de l ' an ima l , ils 
se mont ren t alors à d é c o u v e r t et marchent vers 
l 'enceinte en f o r m a n t u n croissant. Le pauvre 
da im se voyant p o u r s u i v i , et prenant les deux 
r a n g é e s de p ieux pour une double haie de chas
seurs p l a c é s à l 'ef fe t de l ' e m p ê c h e r de s ' é c h a p 
per par l ' u n des c ô t é s , s ' é l ance dans le sentier 
d u m i l i e u et le parcour t j u s q u ' à ce q u ' i l p é n è t r e 
dans l 'enceinte. Les Indiens s'empressent alors 
de boucher l ' e n t r é e avec des branches d'arbres, 
qu ' i l s ont eu soin de couper et qu ' i l s t iennent à 
la m a i n . L ' a n i m a l ainsi r e n f e r m é , les femmes et 
les enfants monten t la garde autour de l 'enceinte , 
pour vei l le r à ce que le d a i m ne fasse b r è c h e ou 
ne saute par-dessus les palissades. Pendant ce 
temps, les hommes s'occupent à le tuer s ' i l est pris 
dans l ' u n des p i è g e s , ou à le poursu ivre à coups 
de f l èches s ' i l est encore l i b r e . 

« Cette chasse, si l ' o n peut l u i donner ce n o m , 
est quelquefois si heureuse, qu 'e l le su f f i t à 
n o u r r i r t o u t u n h iver des f ami l l e s e n t i è r e s . » 

C a p t i v i t é . — Les daims sont par fa i tement 
a p p r o p r i é s pour les parcs et les j a rd in s zoolo
giques. Dans u n hectare, on peut t en i r soixante 
daims, et en t ue r h u i t chaque a n n é e . 

Ces an imaux ne sont n i r u s é s n i m é c h a n t ; i ls 
sont tou jours gais, enclins à j o u e r ; le mauvais 
temps les r end inquiets ; ils gardent le m ê m e ca
r a c t è r e en l i b e r t é comme en cap t i v i t é , à laquel le 
ils se f o n t t r è s - f a c i l e m e n t . Les jeunes faons , é l e 
vés avec d u la i t de vache ou de c h è v r e , devien
nent t r è s - p r i v é s , et suivent l eu r m a î t r e c o m m e 
un ch ien . 

Le d a i m p a r a î t beaucoup a imer la musique , 
et m ê m e le da im sauvage approche quand on 
sonne de la t r ompe . 

Les m â l e s sont quelquefois m é c h a n t s à l ' épo
que d u r u t , mais ils sont t r op faibles pour pou
voi r blesser g r i è v e m e n t l ' h o m m e . 

Usages et p r o d u i t s . — L a peau mol le et sou
ple d u d a i m est p r é f é r é e à celle du cerf. La viande 
est t r è s - b o n n e , sur tou t depuis le mois de j u i l l e t 
jusqu 'au m i l i e u de septembre ; pendant l ' é p o q u e 
du r u t , elle p rend une fo r te odeur de bouc ; 
aussi ne f au t - i l tuer aucun d a i m à ce m o m e n t . 

LES CERFS — CERVUS. 

Die Hirsche, The Stags. 

Caractères. — Chez les cerfs proprement dits, 
les m â l e s seuls por tent un bois à andoui l lers ar
rondis (fig. 247). P a r m i ceux-ci , i l en est t ou jour s 
au moins t ro is qu i sont d i r i g é s en avant ; les an-

Fig. 247. Bois de cerf. 

douillers d'œil, les andouillers moyens existent 
t ou jou r s ; les andoui l lers de fe r sont moins cons
tants. U n pinceau de poils se t rouve au c ô t é ex
terne d u m é t a t a r s e . Les fossettes lacrymales sont 
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apparentes. Chez les vieux m â l e s , et plus ra re 
ment chez les vieilles femelles, les canines sont 
p r o é m i n e n t e s à la m â c h o i r e s u p é r i e u r e . 

LE CERF ÉLAPHE — CERVUS ELÀPHUS. 

Das Edelhirsch ou Rothhirsch, das Edelwildou Rothwild, 
The Stag ou Red Deer. 

Caractères. — Lecerf éiaphe (fig. 248) est l'un 
des plus beaux an imaux de la f a m i l l e des c e r v i d é s . 
U est f o r t et é l é g a n t ; son po r t est noble et f ier . 

I l a plus de 2 m , 3 0 de l o n g ; sa queue mesure 
15 cent. ; sa hauteur , au garrot , est de l m , 5 0 ; 
celle du sacrum est u n peu plus fo r t e . La biche 
est plus peti te . L e cerf é l a p h e ne le c è d e en 
grandeur qu 'au w a p i t i et au cerf de Perse; i l 
d é p a s s e tous ses autres c o n g é n è r e s . I l a le corps 
a l l o n g é , les flancs r e n t r é s , la po i t r ine large, les 
é p a u l e s saillantes, le dos d ro i t et pla t , le gar ro t u n 
peu é l e v é , le sacrum a r rond i , le cou long , mince , 
c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , la t ê t e longue, l 'occ iput 
haut et large, le museau a m i n c i , le f r o n t p la t , 
ren t rant entre les yeux, le dos d u nez d ro i t , les 
l èv res non pendantes, les yeux expressifs, de 
moyenne grandeur, la pup i l l e ovale, a l l o n g é e . Les 
fossettes lacrymales sont d i r i g é e s obl iquement 
vers l 'angle de la bouche ; elles sont assez gran
des, et f o r m e n t une cavi té é t r o i t e , a l l o n g é e , 
dont les parois s é c r è t e n t une masse graisseuse, 
que l ' an ima l expulse en se f r o t t an t contre les 
arbres. 

Le bois du cerf est p o r t é par une courte saillie ; 
i l est r a m i f i é , d r o i t , à andoui l lers nombreux . 
L a t ige se recourbe d 'abord fo r t emen t en a r r i è r e 
et en dehors ; puis , plus haut , elle se recourbe 
l é g è r e m e n t en dedans, les e x t r é m i t é s des deux 
bois convergeant u n peu l 'une vers l 'autre . I m 
m é d i a t e m e n t au-dessus de la racine d u nez, n a î t 
de la par t ie a n t é r i e u r e de la t ige, l ' andoui l le r 
d 'œ i l q u i se d i r ige en avant et en hau t ; au-dessus 
de l u i , l ' andoui l le r de fer est à peine u n peu 
moins l o n g et moins épa i s ; d u m i l i e u de la t ige 
par t l ' andoui l le r moyen, et à l ' e x t r é m i t é , en f in , se 
f o r m e l ' empaumure , à andouil lers d i r i g é s en 
avant, et var ian t suivant l ' â g e et l ' é t a t de l ' a n i 
m a l . L a t ige est a r rondie , parcourue de sillons 
l ong i tud inaux , les uns droi ts , les autres sinueux, 
entre lesquels se fo rmen t , à la base, des perles ou 
tubercules a l l o n g é s ou arrondis o u i r r é g u l i e r s . 
Les e x t r é m i t é s des andouil lers sont lisses. 

Les jambes sont de moyenne longueur , m i n 
ces et vigoureuses ; les doigts sont e m p r i s o n n é s 
dans des sabots droi ts , minces et po in tus . L a 
queue est conique, amincie d u bout . Le corps 

est recouvert d 'un duvet f i n et de poils soyeux 
grossiers, assez lisses et é p a i s . E n é t é , le po i l est 
plus rare et plus c o u r t ; en h iver , i l est plus 
s e r r é et plus long ; i l s'allonge sur tou t beaucoup 
sous le cou ; la l èv r e s u p é r i e u r e porte t rois ran
gées de soies longues et minces ; des soies sem
blables sont au-dessus de l ' œ i l . 

La couleur varie suivant la saison, l ' âge et 
le sexe. E n h iver , les soies sont d 'un gris b run ; 
en é t é d ' un r o u x b r u n ; les poils d u duvet sont 
d 'un gris c e n d r é , avec la poin te rousse. Les poils 
qu i entourent la bouche on t une teinte noire; 
ceux d u pou r tou r de l 'anus, sont de couleur jau
n â t r e . Les faons, dans les premiers mois , sont 
r o u x - b r u n , avec des taches blanches. Les varia
tions de couleur sont nombreuses ; la robe est 
t a n t ô t plus no i re , t a n t ô t p lus fauve . Les cerfs 
t a c h é s de blanc ou e n t i è r e m e n t blancs ne se 
v o i e n t q u e t r è s - r a r e m e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e cerf éla
phe existe encore a u j o u r d ' h u i dans presque 
toute l 'Europe ( l ' e x t r ê m e N o r d e x c e p t é ) et dans 
une grande par t ie de l 'As ie . Sa l i m i t e septen
tr ionale est, en Europe , le 65° , en Asie, le 55° de 
la t i tude ; sa l i m i t e m é r i d i o n a l e est le Cau
case et les montagnes de la Mandchour ie . Le 
cerf a c o n s i d é r a b l e m e n t d i m i n u é dans les pays 
h a b i t é s ; i l en est, tels que la Suisse, une grande 
part ie de l 'A l l emagne , d ' o ù i l a c o m p l è t e m e n t 
d isparu . I l est plus abondant en Pologne, en 
Galicie, en B o h ê m e , en Morav ie , en Hongr ie , en 
Transylvanie , en Car in th ie , en Styr ie et dans le 
T y r o l , et plus encore en Asie , su r tou t dans le 
Caucase. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — U p r é f è r e les 
montagnes à la p la ine , et par-dessus tou t les 
vastes f o r ê t s c o m p o s é e s p r i nc ipa l emen t d'arbres 
f eu i l l u s . Les cerfs s'y r é u n i s s e n t en troupeaux 
plus ou moins n o m b r e u x , suivant leur âge et 
leur sexe ; les biches, les faons, les daguets res
tent ensemble ; les m â l e s plus â g é s f o r m e n t de 
petites t roupes, et les v ieux m â l e s v ivent seuls, 
sauf au m o m e n t du r u t . E n h iver , les cerfs des
cendent de la montagne dans la p la ine ; en é t é , 
ils r emon ten t j u s q u ' à la l i m i t e s u p é r i e u r e de la 
r é g i o n moyenne. E n g é n é r a l , cependant, ils res
tent f idè les à leur demeure , t an t qu ' i l s n 'y sont 
pas i n q u i é t é s ; i ls ne l a q u i t t e n t q u ' à la saison 
des amours , au m o m e n t de la chu te des bois, ou 
lorsque la n o u r r i t u r e commence à leur m a n 
quer. E n h iver , la neige l é s chasse dans la zone 
i n f é r i e u r e des montagnes, et leur bois encore 
m o u les force à se t e n i r dans des buissons ou 
dans des l i eux o ù i ls ne puissent pas s'accrocher 
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aux branches. Lorsque la f o r ê t ne leur est plus 
u n asile s û r , ils p é n è t r e n t quelquefois dans les 
moissons. 

Le cerf reste toute la j o u r n é e c o u c h é dans son 
g î t e ; le soir , i l va chercher sa n o u r r i t u r e , ce q u ' i l 
fa i t , en é t é , plus t ô t qu 'en h iver . Dans les pays où 
i l se sait par fa i tement en s û r e t é , i l p a î t aussi 
pendant le j o u r . Quand i l qu i t t e son l ieu de 
repos, i l va au t r o t ; le m a t i n , i l y re tourne 
len tement , et m ê m e quand le soleil est l evé , i l 
reste encore quelque temps dans les ta i l l is ; la 
r o s é e l u i est d é s a g r é a b l e , et i l at tend qu'el le soit 
s é c h é e . 

Tous les mouvements du cerf sont l é g e r s , 
gracieux, é l é g a n t s et nobles en m ê m e temps. I l 
marche lentement ; i l t ro t te t r è s - r a p i d e m e n t , et 
cour t avec une vitesse presque incroyable . Quand 
i l t ro t t e , i l al longe le cou ; l o r squ ' i l galope, i l le 
jet te en a r r i è r e . I l f a i t , comme en se j ouan t , des 
bonds p rod ig ieux ; i l surmonte sans d i f f i cu l t é les 
plus grands obstacles, et traverse sans h é s i t e r des 
fleuves, m ê m e des bras de m e r . 

Depuis les temps anciens, toutes les allures 
d u cerf sont b ien connues. Le chasseur e x p é r i 
m e n t é r e c o n n a î t à l ' inspect ion d'une piste, si c'est 
celle d 'un cerf ou d'une biche ; i l peut m ê m e 
d é t e r m i n e r d ' a p r è s elle l ' â g e du cerf. Les indices 
sont dits justes, lorsqu ' i ls sont infa i l l ib les ; d ' a p r è s 
eux le chasseur j u g e le cerf. Les anciens connais
saient soixante-douze signes, D i e t r i c h de W i n c 
ke l l c ro i t q u ' o n peut les r é d u i r e à vingt-sept . Je 
n'en c i tera i que quelques-uns. L'amble provient de 
ce que, quand le cerf est gras, l 'empreinte d u pied 
gauche et celle d u p ied d r o i t ne sont pas directe
ment Tune d e r r i è r e l ' aut re , mais l 'une à cô té de 
l 'autre. A l ' é t e n d u e dupas , on r e c o n n a î t le pied 
de la biche. L e pas sert aussi à dist inguer le cerf 
de la b i che ; chez celle-ci les empreintes sont 
moins distantes que chez c e l u i - l à ; si elles sont 
é l o i g n é e s de plus de 82 cent. , elles peuvent p r o 
ven i r d 'un dix-cors. Le pas accessoire est l ' em
preinte des pieds de d e r r i è r e à cô t é de celle 
des pieds de devant ; elle ind ique u n cerf 
gras. Dans le pas croisé, le p ied de d e r r i è r e 
se pose sur la place o ù reposait le p ied de de
vant ; la biche n'a jamais cette a l lu re . L a mar
que des soles se p rodu i t quand les soles sont d é 
v e l o p p é e s aux quatre pieds. Les pistes se recou
vren t quand le p ied de d e r r i è r e repose presque 
exactement sur la trace d u pas de devant. Les 
pistes obtuses i n d i q u e n t les sabots obtus d u c e r f ; 
ceux des biches sont plus po in tus . L a comblète 
est u n pe t i t morceau d é t e r r e t o m b é des sabots 
o ù i l s ' é t a i t a t t a c h é par u n temps h u m i d e . Sur 

le gazon, le ce r f coupe les t iges, la b iche les 
broie . On note les f eu i l l e s , les br ins d'herbe 
que l ' an ima l avait entre ses sabots et q u i sont 
t o m b é s sur u n sol plus sec; la trace du cerf 
lo r squ ' i l s'est levé de son g î t e , etc. On c o n s i d è r e 
encore les traces a é r i e n n e s , que le bois du cerf 
a la i ssées aux branches. 

On voi t par là combien les chasseurs obser
vent le cer f a t ten t ivement ; car on peut se figu
rer quelle e x p é r i e n c e i l fau t p o u r pouvoi r re
c o n n a î t r e si les traces proviennent d 'un cerf 
ou d'une biche. Ce serait t r ès -d i f f i c i l e pour que l 
qu 'un d ' i n e x p é r i m e n t é , quand m ê m e i l v i e n 
dra i t de voi r s i m u l t a n é m e n t les deux traces, de 
les dist inguer quelques pas plus l o i n . 

Le cerf est admirab lement pou rvu sous le rap
por t de l ' o u ï e , de la vue et de l 'odorat , comme 
les chasseurs ont eu bien des occasions de s'en 
convaincre. On c r o i t q u ' u n cerf peut sentir u n 
h o m m e à quatre o u six cents pas, et j e n 'en 
doute plus a p r è s avoir o b s e r v é le renne. Son 
o u ï e est excellente ; i l entend le mo indre b r u i t 
q u i se p r o d u i t dans la f o r ê t . Certains sons parais
sent le cha rmer ; on a ainsi r e m a r q u é que les 
sons de Ja t r ompe , d u chalumeau, de la flûte, 
l ' a t t i ra ien t , ou d u moins le faisaient rester en 
place. 

I l est probable que le cerf n'est peureux que 
pour avoir appris par e x p é r i e n c e que l ' h o m m e 
est son ennemi le plus redoutable. Dans les pays 
où on ne le chasse pas, i l est t r è s - c o n f i a n t . A u 
Prater de Vienne , i l y a con t inue l lement des 
t roupeaux nombreux de ces superbes an imaux ; 
ils se sont par fa i tement h a b i t u é s à la foule des 
promeneurs , et, comme j e m'en suis a s s u r é m o i -
m ê m e , i ls laissent sans crainte approcher u n 
homme j u s q u ' à trente pas. U n d'entre eux é t a i t 
m ê m e devenu assez ha rd i pour s'approcher des 
restaurants, pour cour i r entre les tables et l é c h e r 
la m a i n des dames; c ' é t a i t sa f a ç o n de demander 
du sucre o u des g â t e a u x . Jamais i l ne fit de m a l 
à q u i le t ra i ta i t b ien . Le t o u r m e n t a i t - o n , i l 
m o n t r a i t son bois ; ce cerf p é r i t d 'une m a n i è r e 
f o r t malheureuse. Par u n mouvement ma ladro i t , 
i l eut u n andoui l ler pr is dans le dossier d 'une 
chaise, et renversa, en voulant se d é g a g e r , la per
sonne q u i occupai t le s i è g e . L a f r ayeu r l u i fit 
engager plus encore le bois ; i r r i t é , exc i t é par ce 
fardeau, i l couru t alors comme f o u dans les p r o 
menades, ef farouchant les autres cerfs, se p r é c i 
p i t an t sur les passants : c'est au po in t qu 'on f u t 
f o r c é de le tuer . 

Les cerfs sont souvent t r è s - a p p r i v o i s é s dans 
les parcs. « A Dessau, d i t D i e t r i c h de W i n c k e l l , i l j 
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y a dans chacun des deux parcs de soixante-dix à 
quatre-vingts cerfs. Se sont- i ls é l o ignés pour p a î 
t re , un chasseur à cheval peut fac i lement les r a 
mener . Quand on a mis du f o i n dans leurs r â 
teliers, j e t é à terre de l 'avoine ou des glands, ils 
a r r ivent à l 'appel ; ils sont te l lement t ranqui l les 
que le chasseur, qu ' i l s connaissent, peut c i rcu le r 
au tour d'eux, en toucher m ê m e quelques-uns . 
C'est u n spectacle cha rmant pour les amateurs 
de la chasse. 

a I I en est au t rement quand le cerf est en
f e r m é dans u n pe t i t espace ou quand i l est en 
r u t . L a moindre chose l ' i r r i t e , et i l peut devenir 
dangereux. 11 f ronce la l èvre s u p é r i e u r e , son œ i l 
é t i nce l l e ; i l baisse subi tement la t ê t e , d i r ige 
la pointe des andouil lers d 'œ i l contre son en
n e m i , et fond sur l u i avec une r a p i d i t é telle q u ' i l 
est bien d i f f i c i l e d ' é c h a p p e r . Q u o i q u ' i l arr ive 
rarement qu 'un cerf attaque son adversaire, les 
faits de ce genre ne manquent cependant pas, et 
l ' on en c o n n a î t quelques exemples. Les anciens 
t r a i t é s de chasse sont rempl is d'histoires de 
cerfs q u i , sans aucun m o t i f , ont a t t a q u é , b l e s sé 
et m ê m e t u é des personnes. « E n 1637, raconte 
von F l e m m i n g (1), on nourrissait chaque j o u r de 
la cuisine d u c h â t e a u de Hartenstein u n jeune 
cer f et une pauvre f i l l e . E n automne, le cerf 
rencontra la malheureuse enfant dans la f o r ê t et 
la tua . I l paya cette act ion de sa vie et f u t j e t é 
aux chiens. » 

Dans les ja rd ins zoologiques, o ù les cerfs per
dent peu à peu leur t i m i d i t é , i ls sont encore 
plus dangereux qu 'en f o r ê t . Lenz v i t au K a l t e n -
berg , p r è s de Cobourg, u n cerf qu i avait d é j à t u é 
deux enfants et qu i se p r é c i p i t a i t sur son gardien 
m ê m e , lorsque celui-c i ne voula i t pas l u i donner 
à manger. « Ce f u r i e u x q u a d r u p è d e , raconte-
t - i l , quand je le vis, avait pe rdu son bois et 
n'avait que des saillies encore mol les ; i l é t a i t 
donc peu dangereux. Je p r ia i son gardien de 
chercher du fourrage , de me le passer par p o i 
g n é e s dans la m a i n gauche, m a m a i n droi te 
é t a n t a r m é e d 'un f o r t g o u r d i n . Je l u i donnai à 
manger . Quand je ne l u i en fournissais qu 'une 
p o i g n é e , i l se recula i t comme pour prendre un 
é l a n , f r o n ç a i t m é c h a m m e n t le museau, me re
gardait en louchant d 'un air f u r i e u x , mais se 
re t i ra i t d è s que j ' ag i ta i s m o n b â t o n ; i l revenait 
ensuite pais iblement quand j e l u i tendais de 
nouveau de la n o u r r i t u r e . » 

A Gotha, u n cerf a p p r i v o i s é , dans un a c c è s de 
f u r e u r , donna à son gardien q u ' i l semblai t beau-

Ci) Flemming, Der dautsche Jâger. 

coup a imer , un coup de corne dans 1 œ i l , q u i 
p é n é t r a j u squ ' au cerveau : le malheureux 
t o m b a m o r t du coup. A Potsdam, u n cerf blanc 
a p p r i v o i s é tua de m ê m e son gard ien , auquel i l 
m o n t r a i t d 'ord ina i re beaucoup d 'at tachement. 
Je pourra is encore c i ter b ien des exemples sem
blables. 

L a b iche n'a jamais de pareils a c c è s de m é 
c h a n c e t é ; son œ i l r o u x et ouver t est le f idè le m i -
r o i r d e ses sentiments. E l l e ne le c è d e pas en p r u 
dence au cerf, et c'est tou jour s une biche qui 
condu i t le t roupeau, m ê m e pendant la p é r i o d e 
du r u t , j u s q u ' à ce que les v ieux cerfs s'y soient 
j o i n t s . 

D i e t r i c h de W i n c k e l l a d é c r i t parfai tement 
la r ep roduc t ion du cer f ; j e ne puis mieux faire 
que de laisser par le r ce v ieux chasseur. 

« L a saison d u r u t , d i t - i l , commence en sep
tembre et f i n i t à la m i - o c t o b r e . 

« D é j à , à la fin d ' a o û t , quand les cerfs sont 
t r è s - g r a s , et t r è s - f o r t s , i ls commencen t à ê t r e en 
r u t . Us poussent des cris a g r é a b l e s au chasseur, 
mais q u i sont b ien l o i n de f la t te r une oreil le mu
sicale ; le cou leur en gonf le . L e cer f retourne 
tou jou r s à l ' end ro i t o ù i l a é t é en r u t pour la pre
m i è r e fo is , t an t que les bois n y sont pas coupés , 
et q u ' i l n 'y est pas i n q u i é t é . C'est ce qu 'on ap
pelle des places de rut. Les biches se rassemblent 
aux environs par peti ts t roupeaux de six à 
douze t ê t e s et se cachent , p e u t - ê t r e par coquet
ter ie . Le cerf t ro t te le nez à terre , i l flaire où le 
t roupeau a p a s s é . T r o u v e - t - i l des daguets ou de 
jeunes m â l e s avec les biches, i l les chasse et de
vient le seul m a î t r e d u t roupeau , sur lequel i l 
exerce son a u t o r i t é . A u c u n e des femelles ne 
peut s ' é c a r t e r , m ê m e d 'une t renta ine de pas; i l 
les r é u n i t à la place de r u t . 

« M a t i n et soir la f o r ê t r e t en t i t des cris des cerfs 
en r u t . A peine ceux-ci se donnen t - i l s le temps de 
manger ou de se r a f r a î c h i r dans u n ruisseau ou 
dans une mare voisine, o ù les biches doiven les 
accompagner. Des r ivaux moins heureux leur 
r é p o n d e n t par des cr is d 'envie. I l s a r r iven t , r é 
solus à tou t braver, à c o n q u é r i r leurs compagnes 
par ruse ou par valeur. Mais à peine le cerf en 
ape rço i t - i l u n , q u ' i l se p r é c i p i t e sur l u i , les yeux 
br i l lan ts de ja lousie . 

« U n combat se l i v r e , q u i se t e r m i n e r a par la 
m o r t de l ' u n des combat tants , et p e u t - ê t r e par 
celle des deux. Les cornes b a i s s é e s , i ls se p r é c i 
p i t en t l ' u n sur l ' au t re , ils s 'attaquent, se d é f e n 
dent avec une a g i l i t é surprenante . L a f o r ê t r é 
sonne du choc de leurs bois ; m a l h e u r à ce lu i qu i 
se d é c o u v r e l L ' a u t r e s ' é l a n c e et de l ' e x t r é m i t é 



L E C E R F É L A P H E . 

vS ,)' < • Y. 

t\.lLL'NCR^ ' 

Fig. 248. Le Cerf élaphe. 

de son andoui l l e r d ' œ i l l u i f a i t une blessure. On 
a vu des cerfs q u i avaient e n t r e l a c é leurs bois 
de telle f a ç o n qu ' i l s m o u r u r e n t sans pouvoi r se 
d é g a g e r . A p r è s leur m o r t , toute la force humaine 
f u t m ê m e insuffisante p o u r s é p a r e r les bois sans 
couper les andouil lers . Dans ces lut tes, la v i c 
to i re reste longtemps i n d é c i s e . Ce n'est que com
p l è t e m e n t é p u i s é que le va incu se re t i re : le va in 
queur reste sur le champ de bata i l le . L ' a m o u r 
des biches, q u i assistent spectatrices i n t é r e s s é e s 
à ce combat et à son issue, est le p r i x de la v i c 
to i re . 

« Mais souvent i l ar r ive que de jeunes cerfs 
p rof i t en t de la batai l le pour j o u i r quelques i n 
stants des droi ts d u va inqueur . 

« L a biche n'est pas u n m o d è l e de f i d é l i t é . 
El le cherche à se d é d o m m a g e r t an t qu 'e l le peut 
du j o u g que l u i imposent les caprices j a l o u x de 
son m a î t r e . On l u i a a t t r i b u é t r o p de retenue ; 
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on a d i t qu 'el le se s é p a r a i t insensiblement du 
cerf d è s qu'el le é t a i t p l e ine ; .de nouvelles obser
vations ont d é m o n t r é le con t ra i re . 

« L a biche por te de quarante à quarante et 
une semaines. Suivant qu 'el le a é t é f é c o n d é e au 
commencement o u à la fin de la p é r i o d e d u r u t , 
elle met bas à la fin de m a i ou en j u i n . E l l e a u n 
faon par p o r t é e , r a rement deux . 

« A u m o m e n t de la mise bas, elle cherche du 
repos et de la sol i tude dans les f o u r r é s . Les faons 
sont faibles dans les t ro is p remiers j o u r s de leur 
v i e ; ils ne peuvent bouger de place, et se laissent 
prendre à la m a i n . 

« Pendant ce temps, la m è r e les q u i t t e peu ; 
m ê m e lorsqu 'el le est e f f r a y é e , elle ne s ' é l o i g n e 
qu 'autant q u ' i l f au t pour f u i r le danger. E l l e a t 
t e i n t son b u t avec beaucoup d'adresse, s u r t o u t 
si c'est u n ch ien ou u n carnassier q u i se m o n t r e . 
M a l g r é sa t i m i d i t é hab i tue l l e , elle ne s ' é l o i g n e 
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que lentement , d é t o u r n e et t rompe ainsi l 'en
n e m i en a t t i ran t sur elle son a t tent ion. A peine 
celui-ci est- i l é lo igné de son faon , qu'elle re
tourne en toute h â t e à l ' endro i t o ù elle l 'a l a i s sé . 

Quand le f aon a une semaine, on cherchera i t 
en vain à le prendre sans filet. I l suit par tout sa 
m è r e , et se tapi t dans les hautes herbes d è s que 
cel le-ci pousse u n c r i d ' e f f ro i ou f rappe f o r t e 
ment le sol de ses pieds de devant. I l tette j u s 
q u ' à la saison d u r u t suivante; sa m è r e l u i ap
prend à t rouver sa n o u r r i t u r e dans la f o r ê t . » 

La jeune biche est adulte à l ' âge de t rois ans; 
le m â l e , au contraire , doi t ê t r e plus â g é avant 
d'avoir tous les droi ts à la d o m i n a t i o n . A sept 
mois , ses bois commencent à pousser, et se re
nouvellent chaque a n n é e . Je crois i n s t ruc t i f d'en
visager rapidement toutes les m é t a m o r p h o s e s 
par lesquelles passe le ce r f ; j e prendra i pour 
guide Blasius, q u i a t r a i t é cette quest ion au 
po in t de vue scient if ique. 

Moins encore chez le cer f que chez le b roquar t , 
o n peut se servir du nombre des andoui l lers pour 
é t a b l i r l ' âge de l ' an imal . Cependant, m a l g r é cer
taines i r r é g u l a r i t é s dans le d é v e l o p p e m e n t suc
cessif des andouillers, quoique parfois le nouveau 
bois en of f re moins que le bois p r é c é d e n t , i l y a 
une sé r i e de p h é n o m è n e s de d é v e l o p p e m e n t q u i 
concordent assez b ien avec le nombre des an
doui l le rs . Mais la f o r m e g é n é r a l e du bois et la 
posi t ion des andouil lers sont plus importantes 
que leur nombre . Ceux- là seuls sont d é t e r m i n a t i f s 
de l ' âge q u i naissent d i rec tement de la t ige p r i n 
cipale ; les autres ramif ica t ions peuvent ê t r e r ap
p o r t é e s à des modif ica t ions fo r tu i t e s , non essen
tielles de la l o i de d é v e l o p p e m e n t . 

L a t ige pr inc ipa le n'a d 'abord qu'une seule 
courbure , fa ib le et u n i f o r m e ; puis elle se re 
courbe brusquement en a r r i è r e au po in t d 'or igine 
de l ' andoui l ler moyen , la pointe restant tou jours 
d i r i g é e en dedans. Une seconde in f l ex ion en 
a r r i è r e se mont re dans l ' empaumure d u douze-
cors, vers la rac ine ; une t r o i s i è m e , chez le qua
torze-cors, et une q u a t r i è m e , chez le vingt-cors , 
l ' e x t r é m i t é se di r igeant en dedans. Chacune de 
ces inf lexions persiste u l t é r i e u r e m e n t . 

Les andouil lers d'oeil subissent aussi des m o 
dif icat ions. D 'abord assez é l evés , ils s ' i n s è r e n t 
de plus en plus p r è s de la racine d u bois. I ls se 
d é t a c h e n t d 'abord à angle a igu de la t ige p r i n 
cipale, et peu à peu cet angle s'ouvre davantage. 
Les andouil lers moyen, de fer , l ' empaumure 
é p r o u v e n t aussi des changements. 

L e daguet a une t ige é l a n c é e , d iv i sée , à cour
bure u n i f o r m e d i r i g é e en a r r i è r e , sans aucune 

in f l ex ion ; la pointe se por te en dedans. Le 
cerf , à la p r e m i è r e t ê t e , a des andoui l lers d 'œi l 
faibles, ascendants, i n s é r é s l o i n de la t ê t e . Chez 
les six-cors, la t ige p r inc ipa le est r e c o u r b é e , 
mais p r é s e n t e en son m i l i e u une in f l ex ion brus
que ; ses deux m o i t i é s f o r m e n t des courbes su
b o r d o n n é e s , t o u r n é e s en a r r i è r e ; de l 'angle naî t 
l ' andou i l l e r moyen, f a i b l e m e n t d é v e l o p p é , et l 'an- * 
dou i l l e r d'oeil a descendu. L ' andou i l l e r moyen 
peut manquer à l ' u n des bois o u à tous les deux ; 
on a alors la f o r m e d ' ù n six-cors, mais q u i , pour 
le .chasseur, sera encore cer f à la p r e m i è r e tê te . 
Si les andouil lers d ' œ i l manquen t aussi, ce sera 
un daguet en apparence, mais u n six-cors d 'après 
la f o r m e d u bois. Chez le hui t -cors , une en-
fou rchu re t e rmina le se mon t r e aux andouillers 
d 'œ i l et moyen , q u i sont plus fo r t s et d i r igés plus 
ver t icalement . Dans ces cas encore, les andoui l 
lers peuvent n ' ê t r e q u ' i n d i q u é s par des angles, 
et on aura affaire à u n bois ayant la f o r m e géné
rale de ce lu i d u hui t -cors , et n ' é t a n t pour le 
chasseur que ce lu i d 'un six-cors. Chez le dix-
cors a p p a r a î t l ' andou i l l e r de f e r , ou second an
dou i l l e r d ' œ i l , q u i peut encore ê t r e r e m p l a c é par 
une saill ie a i g u ë de la t ige p r inc ipa le . Le dix-
cors ressemblera à u n hu i t - co r s , ou à u n six-cors 
si l ' enfourchure externe d i s p a r a î t ; à u n cerf à 
une p r e m i è r e t ê t e si l ' andoui l l e r moyen est aussi 
rud imen ta i r e . Chez le douze-cors, l 'empaumure 
a p p a r a î t ; la t ige p r inc ipa le f a i t u n angle en ar
r i è r e , la pointe se tourne en dedans. Les andouil
lers n 'ont plus toutes leurs e x t r é m i t é s dans un 
m ê m e plan ; l ' e x t r é m i t é de la t ige pr incipale en 
est d é v i é e . E l l e n a î t au m ê m e p o i n t de la moit ié 
s u p é r i e u r e de la t ige p r inc ipa le avec les deux 
e x t r é m i t é s de l ' en fourchure ; c'est ce q u i dé t e r 
mine l'aspect de l ' empaumure . Dans ce cas en
core, i l peut y avoir des a r r ê t s de d é v e l o p p e m e n t . 
Les andoui l lers de fe r m a n q u a n t le p lus souvent, 
on a alors des dix-cors, q u i sont en r é a l i t é des 
douze-cors. L ' andou i l l e r externe de l 'enfourchure 
peut manquer et le bois p a r a î t alors se te rminer par 
une seule en fourchure . I l est rare de vo i r l ' a r rê t 
de d é v e l o p p e m e n t aller p lus l o i n , et des douze-
cors p a r a î t r e des s ix-cors . Chez le quatorze-cors, 
l ' e x t r é m i t é d u bois d i r i g é e en a r r i è r e f o r m e une 
en fou rchure ; i l y a donc une seconde enfour
chure en a r r i è r e et au-dessus de la p r e m i è r e ; cette 
double enfourchure c a r a c t é r i s e le quatorze-cors, 
m ê m e les andoui l lers de fe r peuvent d i s p a r a î t r e 
et le fa i re ressembler à u n douze-cors. Dans l 'em
paumure d u seize-cors, la t ige p r inc ipa le se re
courbe en a r r i è r e , au de l à de la doub le enfour
chure , et son e x t r é m i t é se d i r ige en dedans. Chez 
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le d ix -hu i t - co r s , i l se f o r m e une nouvelle enfour
chure ; i l y en a donc t ro i s , c o ï n c i d a n t avec une 
double courbure de la t ige p r inc ipa le . Chez le 
v ingt-cors , la t ige p r inc ipa le f a i t une nouvelle 
in f l ex ion en a r r i è r e , l ' e m p a u m u r e comprend 
donc sept andouil lers et t ro is in f lex ions . Chez le 
vingt-deux-cors, i l y a quatre enfourchures l 'une 
d e r r i è r e l ' au t re , et t rois in f lex ions de la t ige 
p r inc ipa le . 

Ces dé t a i l s nous m o n t r e n t que l est le d é v e l o p 
pement ou plan n o r m a l des bois, et le rappor t 
q u ' i l y a entre sa f o r m e et le nombre des andoui l 
lers. On voi t que la p r e m i è r e est le c a r a c t è r e 
p r inc ipa l , domina teur ; le second n'est que le ca
r a c t è r e s u b o r d o n n é . Tous les é c a r t s sont acces
soires pour le natural is te , m ê m e les divisions 
des andoui l le rs ; elles peuvent a t te indre n ' i m 
porte lequel de ces andouil lers et se con t inuer à 
l ' i n f i n i . On en vo i t des exemples assez f r é q u e n t s 
dans l ' empaumure des vieux cerfs, et sur tout dans 
leurs andouil lers moyens. I l en r é s u l t e que le 
naturaliste attache bien peu d ' impor tance au 
nombre c o n s i d é r a b l e des andoui l lers de certains 
bois, au f ameux soixante-six-cors de M o r i t z b u r g , 
que l ' é l e c t e u r F r é d é r i c I I I t u a en 1696, p r è s de 
Furs tenwald . I l est rare de t r o u v e r p l u s de v ing t 
andouillers no rmaux . Presque chaque collec
t ion un peu c o n s i d é r a b l e r en fe rme u n bois de 
dix-hui t -cors , et l ' on arr ive assez souvent à vo i r 
des cerfs seize- cors en vie . L o r s q u ' u n cerf est 
bien n o u r r i , i l peut.se fa i re que le nombre de 
ses andouil lers monte brusquement de six à d ix ; 
i l arrive plus souvent encore que le nouveau 
bois a le m ê m e nombre d 'andouil lers , ou m ê m e 
moins que le bois ancien. Mais , de ce c ô t é , le 
d ix-cors f o r m e une l i m i t e . U n cer f q u i a eu une 
empaumure n'a jamais moins de d ix cornes. 

U est remarquable qu ' un cerf en bonne s a n t é 
a, chaque a n n é e , la m ê m e f o r m e , la m ê m e dispo
s i t ion de bois que l ' a n n é e p r é c é d e n t e . S i ce bois 
est s e r r é , é c a r t é , d i r i g é en avant ou en a r r i è r e , 
i l le redevient les autres a n n é e s ; si u n andoui l le r 
p r é s e n t e une courbure p a r t i c u l i è r e , elle se repro
du i t à chaque fois . I l est des chasseurs q u i 
croient que ces p a r t i c u l a r i t é s sont h é r é d i t a i r e s , 
et ils disent pouvo i r r e c o n n a î t r e certaines f a 
mil les de cerfs à la f o r m e du bois . L e m i l i e u o ù 
v i t l ' an ima l exerce sur cette f o r m e une inf luence 
incontestable. Les cerfs des î l es d u Danube , q u o i 
que peu v igoureux, ont des andoui l lers t r è s -
nombreux ; i l n'est pas rare de v o i r p a r m i eux 
des v ing t -qua t re -cors , et cependant ces bois 
sont moins lourds que ceux des cerfs des m o n 
tagnes, i 

Le poids d 'un bois de cer f est t r è s - v a r i a b l e : , 
i l n'est que de 7 à 9 k i log rammes chez les a n i 
maux faibles ; i l est de 16 à 18, chez les plus v i 
goureux. 

Le cerf a pour ennemis naturels le l oup , le l y n x , 
le g lou ton et plus ra rement l 'ours . L e loup et Je 
lynx sont pour l u i les plus dangereux ; le p re - 4 

m i e r sui t en meutes le ce r f par les temps de" 
neige, et l ' épu i sé ; le second s ' é l ance sur son dos 
à l ' improvis te d u hau t d 'une branche d 'arbre. 

Chasse. — Mais l ' ennemi le plus redoutable 
pour le cerf, c'est sans cont red i t l ' h o m m e , bien 
que main tenant i l ne poursuive plus ce gibier-
avec la m ê m e ardeur qu 'autrefois . Je crois p o u 
voir passer sous silence l 'h is to i re de la chasse au 
cerf ; sa descr ipt ion nous e n t r a î n e r a i t t rop l o i n . 
D'ai l leurs , ce noble pla is i r , j e le r é p è t e , e s t au jour 
d 'hu i bien restreint , et la p lupa r t des chasseurs de 
profession n 'on t jamais t u é de cerf, le ce r f é t a n t 
un g ib ier r é s e r v é aux grands de ce monde . Dans 
bien des endroits , l a m o r t d ' un cerf est u n é v é 
nement ; les j o u r n a u x en par len t . Ce devait ê t r e 
u n beau temps que ce lu i o ù les habitants seuls 
avaient entre leurs mains la v ie i l le carabine alle
mande 1 On se met ta i t en chasse avec grande 
pompe. Quelle j o i e quand l ' u n ou l ' aut re des t i 
reurs d u d imanche ou des chasseurs encore 
i n e x p é r i m e n t é s commet ta i t quelque faute , et re 
cevait en expia t ion une charge de trois l ivres ; 
quand ce lu i q u i avait é t é convaincu d 'avoir é t é 
la cause d 'un accident, devait rendre son couteau 
de chasse, se coucher en travers sur le cadavre d u 
cerf, et recevoir d 'un chasseur de hau t r a n g trois 
coups de p la t de lame de couteau, avec ces mots : 
« V o i c i pour m o n pr ince et seigneur ; vo ic i p o u r 
le chevalier, le cavalier et le valet ; v o i c i p o u r 
le noble d r o i t de chasse ; » quand les chasseurs 
environnants sonnaient joyeusement de la 
t rompe , et que le coupable devait encore fa i re 
des remerciements I Ce temps est p a s s é et pour 
t o u j o u r s . On a f i n i de chasser en A l l e m a g n e . 
Dans les autres pays, les grands p r o p r i é t a i r e s se 
sont e f f o r c é s d ' i n t r o d u i r e chez eux ce pla is i r no 
ble et v i r i l ; i ls n ' on t pas la g a i e t é a l lemande, i ls 
n 'on t p u apprendre à leurs compagnons l 'espr i t 
et le sel allemands ; leurs essais ont é t é i n f r u c 
tueux . Les grandes chasses à cour re et autres, sont 
des invent ions é t r a n g è r e s ; on le r e c o n n a î t r a f a 
c i l ement à leur type si en d é s a c c o r d avec l'es
p r i t ge rmanique . Nos p è r e s ne se servaient que 
de la carabine pour tue r le cerf. 

C a p t i v i t é . — Les cerfs pr is jeunes se f a m i 
l iar isent bien vi te . Les biches sont t ou jou r s char
mantes et o b é i s s a n t e s ; les cerfs, par cont re , de* 
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viennent m é c h a n t s en vieill issant, et dangereux 
pour les personnes q u i les approchent . 

On a plusieurs fois c h e r c h é à les apprivoiser. 
Auguste I I , de Pologne, at telai t à sa vo i tu re 
en 1739 h u i t cerfs p r ivés ; les ducs de Deux-
Ponts et de Mein ingen avaient des attelages de 
cerfs blancs. Le cerf a le dos t rop f a ib le pour 
qu 'on puisse en faire une b ê t e de selle. On r é u s s i t 
à l u i apprendre toutes sortes de tours d'adresse ; 
les salt imbanques mont ren t parfois de ces cerfs 
d r e s s é s . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les d é g â t s que cause 
le cerf sont l o i n d ' ê t r e c o m p e n s é s par l ' u t i l i t é 
dont cet an imal est pour l ' homme . C'est ce q u i 
f a i t q u ' i l a é t é d é t r u i t dans beaucoup de loca l i t é s . 
Quelque é levé que soit le p r ix de sa chai r , de sa 
peau, de son bois ; quelque plaisir que l 'on t r o u 
ve à le chasser, le cerf sera tou jour s plus n u i 
sible qu 'u t i l e . C'est u n an imal qu 'on ne saurait 
conserver dans les f o r ê t s b ien entretenues. 

Aut re fo i s , toutes les parties du cerf é t a i e n t des 
aliments à la superst i t ion. Les poi ls , les glandes 
lacrymales, les intestins, le sang, les parties gé 
nitales, les b é z o a r d s , les e x c r é m e n t s e u x - m ê m e s , 
é t a i e n t r e g a r d é s comme des m é d i c a m e n t s t r è s -
efficaces pour tel le et tel le maladie. Avec les 
pinces, on faisait des bagues pour p r é s e r v e r des 
crampes, et les chasseurs porta ient comme a m u 
lettes des dents de cerfs e n c h â s s é e s dans l 'or et 
l 'argent . 

M a l a d i e s . — L e cerf est, comme le renne, 
t o u r m e n t é par certaines e s p è c e s de taons, q u i 
pondent leurs œ u f s dans sa peau ; les larves qu i 
en naissent la transpercent presque c o m p l è t e 
ment . Une sorte de pou q u i se loge dans le pe
lage, les mouches, les cousins fon t aussi beau
coup souf f r i r cet an ima l . Pour leur é c h a p p e r , i l 
se t i en t des heures e n t i è r e s dans l 'eau. 

U est en outre e x p o s é à plusieurs maladies. Le 
sang de rate frappe les cerfs é p i z o o t i q u e m e n t ; 
la g a n g r è n e du foie, la dyssenterie, la carie des 
dents, la phthis ie causent dans leurs t roupeaux 
de grands ravages; et dans les mauvaises a n n é e s , 
les cerfs p é r i s s e n t souvent sans cause connue. 

LE CERF DE BARBARIE — CERVUS BARBARVS. 

C a r a c t è r e s . — Quelques naturalistes' ont d é 
c r i t comme e s p è c e dis t incte d u p r é c é d e n t , u n 
cerf q u i en est t r è s - v o i s i n , mais qu i n'a o rd ina i 
rement qu ' un seul andoui l ler basilaire. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l habi te le 
nord-ouest de l ' A f r i q u e , no tamment les f o r ê t s d u 
pays de Tun i s , le cercle de Bone en A l g é r i e , I 
ce lu i de la Galle et les environs de Tebessa. 

I l do i t y ê t r e assez c o m m u n , car ses bois don
nent l i eu à un commerce d ' expor ta t ion assez 
i m p o r t a n t . 

LE CERF DE WALLICH — CERVUS WALLICHll 

Caractères. — Malgré sa grande affinité avec 
le ce r f é l a p h e , le cerf de W a l l i c h ou d u Bengale 
en d i f f è r e par sa plus haute stature et par une c r i 
n i è r e plus longue. Ses bois , é c a r t é s sur les cô té s , 
se renversent en a r r i è r e a p r è s les premiers an
doui l le rs , pou r se d i r i g e r ver t ica lement . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e Cerf de 
W a l l i c h r e p r é s e n t e le ce r f é l a p h e dans les p l a i 
nes du N é p a u l . 

LE CERF WAPITI — CERVUS CANADENSIS. 

Der Wapiti, The Wapiti. 

Caractères. — Le wapiti des Américains du 
N o r d est le plus grand des cerfs p ropremen t dits. 
I l n'a pas moins de l m , 5 0 au gar ro t , et ses bois 
ont 1 m è t r e de l ong . Ceux-ci on t u n double an
dou i l l e r basi laire . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e w a p i t i a 
l ' A m é r i q u e septentrionale pour pa t r ie . 

LES RÉCURVES — RECURVUS. 

Die Barasinga. 

Caractères. — L'espèce sur laquelle Hodgson 
a é t a b l i ce pe t i t groupe a pour c a r a c t è r e s géné
r iques des bois dont la cou rbu re a n t é r i e u r e est 
t r è s - p r o n o n c é e ; q u i m a n q u e n t d ' a n d o u i l l e r m é 
d ian , et n 'on t à la base q u ' u n seul andouil ler 
d i r i g é en avant. 

LE RÉCURVE DE DUVAUCEL — RECURVUS 
DUVAUCELLII. 

Der Barasinga. 

Caractères. — Cette espèce, vulgairement con
nue sur le con t inen t i n d i e n sous le n o m de ba
rasinga, est grande et é l a n c é e ; sa t ê t e est re la t i 
vement cour te , son museau p o i n t u , de fo rme 
pyramida le . E l l e a les orei l les grandes et t rès -
larges, les yeux grands et beaux, les jambes hau
tes et vigoureuses, la queue à p e u p r è s longue 
comme celle du d a i m . Son bois se d is t ingue par 
sa largeur et ses r ami f i ca t ions nombreuses : i l res
semble u n peu à ce lu i de l ' é l a n , sans p r é s e n t e r 
cependant d 'empaumures parei l les . L a t ige se d i 

r ige i m m é d i a t e m e n t e n h a u t e t e n dedans, t r è s - p e u 
en a r r i è r e . P r è s de sa base, n a î t l ' andou i l l e r d ' œ i l , 
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long , f o r t , d i r i g é en avant, en haut et en dehors. 
Dans son dernier t iers , elle se divise en deux 
branches presque é g a l e s , q u i se divisent à l eur 
tou r . La p o s t é r i e u r e , q u i cont inue la t ige p r i n 
cipale, f o r m e la c ime ; elle porte des r a m i f i c a 
tions fortes et nombreuses, d i r i g é e s en h a u t et 
en a r r i è r e , et deux andoui l lers accessoires d i r i 
gés d i rec tement en a r r i è r e . L a branche a n t é 
r i eure s ' incline en dehors, en hau t et en avant, 
et se divise en deux rameaux, l ' un s imple, l ' au 
t re s u b i d v i s é , et se di r igeant en avant, en bas 
et en dedans. T e l est le bois d 'un cerf de quatre 
ans, q u i , en termes de chasse, serait u n quatorze-
cors. 

Le pelage est s e r r é et abondant, les poils sont 
longs et fins, mais de longueur i n é g a l e , ce q u i 
f a i t p a r a î t r e le pelage h é r i s s é . Les oreilles sont 
recouvertes de poils courts et é g a u x en dehors, 
longs, i n é g a u x , presque c r é p u s en dedans. Les 
poils du corps sont d 'un gris b r u n f o n c é à la ra
c ine , puis d 'un b r u n d o r é , plus f o n c é à la pointe . 
Le pelage d ' é t é est b r u n - r o u x d o r é , passant au 
gris et au jaune sous le ventre , o ù les poils 
sont gris et j aune c la i r . Le long du dos est une 
large bande d 'un b r u n f o n c é , q u i recouvre la 
plus grande part ie de la queue, et est l i m i t é e par 
une r a n g é e de petites taches d 'un jaune d o r é . Le 
f r o n t et le dos d u museau sont d ' un b r u n roux , 
m o u c h e t é de d o r é ; la t ê t e et les cô té s du m u 
seau sont gris ; la face s u p é r i e u r e du museau, le 
menton , la gorge d 'un blanc g r i s â t r e . D e r r i è r e 
le museau n u se t rouve une large bande b r u n 
foncé , q u i se prolonge sur la l èv re i n f é r i e u r e . 
Une seconde bande, moins b ien m a r q u é e , va d 'un 
œil à l 'autre. Le museau et les yeux sont en tou
rés de soies longues et raides. Les oreilles sont 
brunes, à b o r d f o n c é , avec la base d 'un blanc 
jaune ; i l en est de m ê m e à la face in terne . Le 
ventre et les cuisses en dedans sont j a u n â t r e s , les 
avant-bras d 'un gris b r u n , la racine des pieds 
gris-fauve cla i r ; aux membres de d e r r i è r e , les 
jambes sont plus f o n c é e s que les cuisses. Les sa
bots sont grands et susceptibles de s ' é l a rg i r con
s i d é r a b l e m e n t . 

Cuvier d é t e r m i n a le p remier cet an imal d'a
p r è s des bois q u i l u i Jurent envoyés ; plus t a rd , 
on en r e ç u t des peaux, et dans ces derniers 
temps, seulement, on p u t voir des barasingas v i 
vants. Le v icomte de Derby, q u i p o s s è d e u n des 
j a rd ins zoologiques les plus r iches, f u t le pre
m i e r à en avo i r ; plus t a r d , i l y en eut à Londres , 
et maintenant on en t rouve dans plusieurs é ta 
blissements. Le Ja rd in zoologique de H a m b o u r g 
en p o s s è d e u n q u i a é t é e n v o y é d i rec tement de 

S iam. I l v i n t c o m m e daguet, mais por t an t d é j à 
u n bois semblable à celui d ' u n cerf à p r e m i è r e 
t ê t e ; les p r e m i è r e s r ami f i ca t ions se m o n t r a i e n t . 
Ce bois t o m b a en f é v r i e r et f u t r e m p l a c é par u n 
autre à quatorze andoui l lers , avec andouil lers 
d ' œ i l , et deux enfourchures terminales é g a l e 
ment d é v e l o p p é e s . L e bois suivant ne d i f f é r a de 
celui-ci que par sa force : le nombre de ses an
doui l lers resta le m ê m e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet é l é g a n t 
an ima l , d ' a p r è s des renseignements au then t i 
ques, v i t dans l ' Inde , p a r t i c u l i è r e m e n t au N é -
p a u l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — J ' ignore si 
l ' e spèce recherche de p r é f é r e n c e la montagne 
ou la pla ine ; j e ne sais pas non plus quel le est 
l ' é p o q u e du r u t et de la mise bas; d ' a p r è s l ' é p o 
que de la chute des bois, je p r é s u m e qu 'e l le est 
la m ê m e que celle du cerf. 

C a p t i v i t é . — D ' a p r è s mes observations, j e 
crois que le r é c u r v e de Duvaucel s 'acclimaterai t 
par fa i tement chez nous. I l semble s'accom
moder t r è s - b i e n de notre c l ima t , et c'est u n 
ê t r e charmant , q u i p o u r r a i t devenir u n des 
plus beaux ornements de nos parcs et de nos 
f o r ê t s . Son po r t est fier et provocateur , sa d é 
marche é l é g a n t e , i l a l ' a i r plus v i f que les autres 
c e r v i d é s . 

Notre barasinga est u n gai compagnon. I l v i t 
dans les mei l leurs rapports avec son gardien , 
ar r ive quand on l 'appelle par son n o m ; mais i l 
saisit chaque occasion q u i se p r é s e n t e pour don
ner u n coup de corne, par m a n i è r e de j e u plus que 
par m é c h a n c e t é . I l provoque les autres cerfs , 
m ê m e les plus for ts ; leur l ivre des combats à 
travers les barreaux de l 'enceinte. I l p rovoqua i t , 
t ou rmen ta i t sans r e l â c h e u n cer f blanc, u n g é a n t 
à cô t é de l u i ; nous f û m e s o b l i g é s de l 'en é l o i 
gner. Sa voix est u n b ê l e m e n t cour t , assez f o r t , 
ressemblant assez à ce lu i d'une j eune c h è v r e 
e f f r a y é e . D i f f é r e n t en cela des autres c e r v i d é s , 
le barasinga cr ie en toute saison, et l ' on d i r a i t 
q u ' i l ne cr ie que pour se d is t ra i re . I l r é p o n d r é 
g u l i è r e m e n t quand on l 'appel le . 

LES AXIS - AXIS. i 

Die Axis, The Axis. 

C a r a c t è r e s . — Les axis ont le bois p o u r v u 
d 'un andoui l le r plus ou moins basilaire, s imple , 
et d ' u n second andoui l le r t a n t ô t a n t é r o -interne , 
t a n t ô t p o s t é r i e u r et r a p p r o c h é d u sommet de la 
perche q u ' i l b i f u r q u e . Les m â l e s n ' o n t pas de 

canines; le l a rmie r manque ou se manifeste peu . 
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Leu r robe est g é n é r a l e m e n t t a c h e t é e de blanc ; 
ils n 'ont po in t de poils f o r m a n t u n fanon sous la 
gorge; enf in , leur ta i l le est m é d i o c r e et m ê m e 
pet i te . 

Nous nous bornerons à f a i re l 'h is to i re d u type 
d u genre et d'une d e u x i è m e e s p è c e qu ' on en a 
d é t a c h é e pour en fa i re u n genre à par t . 

L'AXIS TACHETÉ — AXIS MACULATA. 

Der indische Axis, The Axis Deer. 

Caractères.—Relativement à son pelage, l'axis 
(fig. 249) est le plus beau de tous les ce rv idé s . I l 
a le corps a l l o n g é , mais bas, ce q u i le f a i t p a r a î 
t re plus r a m a s s é q u ' i l ne l'est r é e l l e m e n t ; le cou 
gros ; la t ê t e courte, r é g u l i è r e , se confondant 
insensiblement avec u n museau cour t et mince ; 
les oreilles de moyenne longueur , en f e r de lance, 
minces , à peine poilues à leur face i n t e r n e ; la 
queue assez longue, a r rondie , à peine plus large 
q u ' é p a i s s e . Son bois est en f o r m e de lyre . A 
par t i r de sa racine, i l se recourbe en a r r i è r e , en 
dehors et en haut . L ' andou i l l e r d ' œ i l n a î t i m m é 
diatement au-dessus de la t ê t e , et se d i r ige eu 
avant, en haut et en dehors; l ' enfourchure se 
m o n t r e envi ron au m i l i e u de la t ige , et s ' incl ine 
en haut et u n peu en a r r i è r e . 

Son pelage est d 'un j o l i gris r o u x ; la raie d u 
dos est f o n c é e , presque noi re au ga r ro t ; la gor
ge, le ventre, la face in terne des jambes sont 
d 'un blanc j a u n â t r e , la face externe est d 'un 
jaune b r u n . De chaque cô t é se m o n t r e n t sept 
r a n g é e s de taches blanches i r r é g u l i è r e s . Celles de 
la r a n g é e i n f é r i e u r e sont s e r r é e s les unes contre 
les autres, de m a n i è r e à f o r m e r une bande pres
que cont inue. L a t ê t e et les c ô t é s d u cou sont 
un i fo rmes . Une bande f o n c é e en f o r m e de fer à 
cheval, à c o n v e x i t é a n t é r i e u r e , va d 'un œ i l à 
l 'autre ; le m i l i e u d u f r o n t est plus sombre. L a 
bande brune est s é p a r é e d u museau par une tache 
jaune t r i angu la i re . L a queue est d 'un b r u n cla i r 
en dehors, blanche à sa face in t e rne . L a face 
interne des cuisses est blanche. Les oreilles sont 
d 'un gris b r u n en dehors, plus c la i r à la racine 
qu 'en leur m i l i e u . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'axis est 
c o m m u n dans toutes les plaines des Indes or ien
tales et des î les avoisinantes. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Pendant le 
j o u r , l 'axis se cache dans les roseaux et les 
hautes herbes ; la n u i t , i l erre en fortes bandes. 

I l est u n des gibiers les plus c h a s s é s par les 
i n d i g è n e s et par les princes indiens. U n grand 
nombre sont t u é s dans les chasses au t i g r e . C'est ' 

là sans doute la cause pour laquel le , dans les en 
droi ts o ù i l est e x p o s é à des poursui tes , cet an i 
m a l est aussi c r a i n t i f que le cerf . 

Je n 'a i r i en de pa r t i cu l i e r à noter au sujet des 
m œ u r s de l 'axis : elles ressemblent beaucoup à 
celles du d a i m . 

C a p t i v i t é . — L'axis c a p t i f s 'apprivoise a isé
ment . Depuis plusieurs a n n é e s , on a i m p o r t é 
des axis en Angle te r re , et l ' on a r e m a r q u é qu'ils 
supportaient pa r fa i t emen t les c l imats t e m p é r é s . 
D 'Angle te r re , on en a e n v o y é plus l o i n , en Al le 
magne n o t a m m e n t . U y en a q u i vivent et se 
sont a c c l i m a t é s depuis une c inquantaine d'an
n é e s dans le parc de L u d w i g s b u r g . 

D ' a p r è s les observations faites j u s q u ' à p ré sen t , 
l ' i r r é g u l a r i t é de l ' é p o q u e de la r eproduc t ion est 
le grand obstacle à l eur acc l ima ta t ion . La p lu
par t des m â l e s , à v ra i d i r e , se sont h a b i t u é s à 
notre c l i m a t , perdent l e u r bois, ent rent en rut 
aux é p o q u e s convenables; les femelles mettent 
bas au p r in t emps , et leurs faons viennent très-
b ien . Mais i l en est d'autres q u i met ten t bas en 
hiver , et rendent ainsi h y p o t h é t i q u e , sinon i m 
possible, la pa r fa i t e acc l ima ta t ion de l 'axis; car, 
dans ces cas, les faons p é r i s s e n t , soit de f ro id , 
soit parce que la m è r e manque de nour r i tu re . 
S ' i l n 'en é t a i t pas ainsi , nous verr ions ces char
mants an imaux dans la p l u p a r t des parcs. Peu 
de c e r v i d é s , en ef fe t , s 'accommodent aussi bien de 
ce genre de v ie . 

Leurs mouvements sont mo ins rapides, moins 
é l é g a n t s que ceux des autres ce r f s ; ils le sont 
cependant assez p o u r cha rmer l 'œ i l d u chasseur, 
et t o u t le monde se p l a î t à vo i r l eur robe élé
gamment t a c h e t é e . 

L'AXIS COCHON — AXIS PORCIN US. 

Der Schweinhirsch. 

Caractères. — L'axis cochon, dont Ziemmer 
a f a i t le type d'une d i v i s i o n g é n é r i q u e sous le 
n o m (YHyélaphes, est u n des an imaux les plus 
communs de l ' Inde , et un des membres les plus 
disgracieux de la f a m i l l e des c e r v i d é s . I l a le corps 
l o u r d et gros ; les j ambes , le cou , la t ê t e courts. 
Son bois est c a r a c t é r i s t i q u e : les t iges sont m i n 
ces, de 63 c e n t i m è t r e s de l o n g au plus ; elles 
sont p o r t é e s par des saillies assez é l e v é e s , é loi
g n é e s l 'une de l ' au t re . Les andoui l lers sont au 
nombre de t ro is ; i ls sont plus pet i ts , plus gra
cieux que chez l ' e s p è c e p r é c é d e n t e . L ' a n d o u i l 
ler d ' œ i l est d i r i g é d ' abord en avant et en de
hors, puis sa po in te se recourbe en dedans; 
l ' andoui l le r s u p é r i e u r , pe t i t , f o r m e u n crochet 
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r e c o u r b é en dedans et en a r r i è r e . Les poils sont 
grossiers et cassants, mais plus fins et moins on 
d u l é s que ceux d u cerf à c r i n i è r e . L a cou
leur est t r è s - v a r i a b l e , de là le d é s a c c o r d dans 
les diverses descriptions qu ' on a d o n n é e s de 
cet a n i m a l . L a te in te g é n é r a l e est le b r u n c a f é , 
plus f o n c é et a l lan t jusqu ' au b r u n no i r chez le 
m â l e , plus c la i r et a l lant j u squ ' au chamois chez 
la b iche. Les poils sont d 'un gris c e n d r é à leur 
racine, d ' un b r u n n o i r au m i l i e u , puis a n n e l é s , 
de cou leur cannelle claire, et en f in f o n c é s à leur 
e x t r é m i t é . L a bande du dos, une bande q u i en
tou re le museau, une autre en f o r m e de f e r à 
cheval , a l lan t d 'un œ i l à l 'autre , une bande lon 
g i tud ina le au m i l i e u d u f r o n t sont f o n c é e s , pres
que noires; le ventre et les jambes sont d ' un gris 
c e n d r é f o n c é ; la t ê t e , les cô t é s d u cou , la gorge, 
les oreil les sont d 'un gris fauve c l a i r ; les flancs 
sont i r r é g u l i è r e m e n t t a c h e t é s de la m ê m e cou
l eu r ; l ' e x t r é m i t é de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , la 
face i n f é r i e u r e et le bou t d e l à queue sont blancs. 
J 'ai r e m a r q u é les taches chez tous les axis ou 
cochons que j ' a i vus; elles sont plus visibles 
chez ceux à pelage c la i r que chez ceux à pelage 
f o n c é ; elles n'apparaissent chez ceux-ci que lors
que l ' an imal h é r i s s e ses poi ls . Elles sont plus 
grandes et plus p â l e s chez les jeunes an imaux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne c o n n a î t 
pas au jus te , quelle est l ' é t e n d u e de l 'a ire de dis
persion de l ' h y é l a p h e cochon ; on sait seulement 
qu'el le do i t ê t r e t r è s - v a s t e , et que l ' e s p è c e abonde 
par tout o ù on l 'a r e n c o n t r é e . I l p a r a î t ê t r e t r è s -
c o m m u n au Bengale, d ' o ù proviennent tous ceux 
q u i peuplent nos j a rd ins zoologiques. 

On d i t que dans les Indes i l est r é d u i t à une 
d e m i - d o m e s t i c i t é . Not re c l i m a t l u i convient assez 
et i l le supporte assez f ac i l emen t ; mais i l y a be
soin d 'un ab r i contre le mauvais temps. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m œ u r s 
de l ' h y é l a p h e cochon p r é s e n t e n t diverses p a r t i c u 
l a r i t é s . L ' e s p è c e est l o i n d ' é g a l e r ses c o n g é n è r e s 
en intel l igence. L a b i c h e est c ra in t ive , peureuse, 
sans ê t r e prudente ; le m â l e est courageux, do
mina teur , encl in aux voies de f a i t , m ê m e vis-à-vis 
de l ' homme . T a n t ô t i l v i t en paix avec ses c o m 
pagnes, t a n t ô t i l les t ou rmen te . I l se p r é c i p i t e 
sur elles sans aucun m o t i f et les ma l t r a i t e d'une 
m a n i è r e souvent dangereuse. Auss i , d è s que le 
r u t est pa s sé , f a u t - i l l ' en s é p a r e r . A l ' é p o q u e des 
amours , i l exerce ses forces de toute m a n i è r e : i l 
se p r é c i p i t e contre les arbres et les palissades, 
f o u i l l e le gazon avec ses bois , en re je t te les f r a g 
ments de c ô t é et d ' a u t r e ; menace qu iconque 
l ' approche ; regarde en louchant avec une ex

pression m é c h a n t e ; f o n d sur l ' homme l u i - m ê m e 
et le blesse g r i è v e m e n t . I l perd son bois au com
mencement de l ' a n n é e ; u n h y é l a p h e cochon, du 
Jard in zoologique de H a m b o u r g , pe rd i t son bois 
le 20 janv ie r , et le 2 a v r i l d é p o u i l l a la peau q u i 
le recouvrai t . E n j u i l l e t , i l entra en r u t ; l 'accou
plement eut l i eu le 16 a o û t ; la mise bas le 
1 e r a v r i l , a p r è s une gestation de 228 jou r s . 

Le j eune faon est u n pe t i t a n i m a l charmant , 
b r u n c la i r , avec des taches jaunes, mais ayant 
d é j à les formes lourdes de ses parents. 

Chasse. — Dans sa patr ie , l ' h y é l a p h e cochon 
est e x p o s é aux m ê m e s ennemis que ses c o n g é 
n è r e s . A u Bengale, on le chasse à cheval et on 
le tue d 'un coup de sabre. Quelques chasseurs 
sont pa s sé s m a î t r e s dans l ' a r t de suivre l ' an ima l 
par toutes les voies, et de l ' a t te indre avec une 
arme si d é f e c t u e u s e , à p r e m i è r e vue . 

Sa viande est r é p u t é e d é l i c a t e . 

LES RUSAS — RUSA. 

Die Dreigabler. 

La plupart des autres cervidés de l'Inde sont 
r a n g é s main tenant dans u n genre à par t , le 
genre Rnsa, q u i veut d i re cerf, en malais . L o r s 
qu 'on les c o n n a î t r a mieux , on en fera probable
ment divers genres ; on ne peut cependant n ie r 
qu ' i l s n 'aient tous u n cer ta in type à eux, q u i les 
dist ingue de leurs c o n g é n è r e s e u r o p é e n s o u a m é 
r icains . 

C a r a c t è r e s . — T o u t ce que l ' o n peut d i r e 
d 'une m a n i è r e g é n é r a l e , c'est que ces an imaux 
ont plus ou moins le corps r a m a s s é , les membres 
v igoureux , le cou et la t ê t e cour ts , la queue re la 
t ivement longue, les poils grossiers, col lants , 
é p a r s , les bois à six andoui l lers , et n 'existant que 
chez le m â l e . I ls ont la t ê t e beaucoup plus large 
en a r r i è r e qu 'en avant, le museau t r o n q u é , les 
yeux grands, les fossettes lacrymales souvent 
t r è s - d é v e l o p p é e s ; les oreilles petites. L e u r bois 
a des tiges u n peu r e c o u r b é e s en dehors et en 
a r r i è r e : i l en n a î t l ' andoui l le r d ' œ i l et une en
f o u r c h u r e t e rmina le . Plusieurs ont des c r i n i è r e s , 
qu 'on ne peut cependant comparer à celle du 
cerf d 'Europe . Us on t tous la queue a l l o n g é e , et 
couverte de poils longs et abondants. 

On en c o n n a î t u n cer ta in nombre d ' e s p è c e s . 
Nous nous bornerons à d é c r i r e les t ro is sui 
vantes. 
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LE RUSA D'ARISTOTE — « l / S J ARISTOTELIS. 

Der Sambur, The Sambur ou Sawifioo. 

Caractères. — Le rusa d'Aristote, que les An
glais é t a b l i s dans l ' Inde n o m m e n t elk venator, les 
habitants de Ramguhr saunier o u sambur, les 
Bengalais lal-orinu ou cerf n o i r , et q u i porte en 
Europe le n o m d u c é l è b r e naturaliste grec q u i l 'a 
d é c r i t , est le plus noble de ce groupe. Sa ta i l le 
est celle du cerf o rd ina i r e ; les poils de la part ie 
i n f é r i e u r e de son cou prennent une apparence 
de c r i n i è r e , su r tou t chez le m â l e ; son pelage est 
d 'un b r u n c e n d r é j a u n â t r e ; et sa queue est t r è s -

cour te , de m ê m e que ses bois. 
• D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e rusa d ' A -

ristote habi te le Sud. 
C a p t i v i t é . — On a par fa i tement r é u s s i à l 'ac

c l imater en Europe , et i l s'est r e p r o d u i t f r é q u e m 
men t à la m é n a g e r i e d u M u s é u m d 'histoire na tu
rel le de Paris . 

LE RUSA CABALLIN — RUSA EQUINA. 

Der Rosshirsch. 

Caractères. — Cette espèce, qui est le rusa-
itam des Malais , le méjangan baujoe (cerf d'eau) 
des Javanais, le jamboe flaos des Angla i s colons, 
est u n a n i m a l é l é g a n t et v igoureux . S i r Raffles, 
q u i l 'a o b s e r v é , le d é c r i t en ces termes : « I l est 
de grande ta i l le et souvent de la hau teur d 'un 
pe t i t cheval o rd ina i r e d u pays, q u i est d 'environ 
quatre pieds. Ses bois sont grands, s i l lonnés , 
raboteux et à t ro i s branches, c o m m e dans les 
axis. Sa couleur est d ' un b r u n g r i s â t r e u n i f o r m e , 
plus f o n c é sur le vent re ; les parties p o s t é r i e u r e s 
et la queue sont de nuance u n peu fer rugineuse , 
et le dedans des membres est b l a n c h â t r e . L a t ê t e 
est bel le ; le museau d r o i t et doux à l ' e x t r é m i t é ; 
le men ton b l a n c h â t r e ; les yeux on t le t r o u 
l a c r y m a l o rd ina i re . L a femel le n'a pas de bois ; 
dans le m â l e , ces organes sont grands souvent 
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longs de deux pieds, et var ian t u n peu dans le 
d e g r é de divergence et dans leur é p a i s s e u r et 
leurs proport ions relat ives. L e u r couleur est plus 
ou moins n o i r â t r e ou b rune . L a branche la plus 
basse est d i r i g é e en avant, et la s u p é r i e u r e , q u i 
est la plus courte, s ' é t e n d en a r r i è r e . Les oreilles 
sont grandes, presque nues, douces et b l a n c h â 
tres sur les bords, elles ont quelques pinceaux 
de longs poils aux bords i n f é r i e u r s et au 
dedans. 

« Les naturels en connaissent une v a r i é t é de 
couleur plus sombre : elle est d ' un b r u n f o n c é 
ou presque no i re , est p lus peti te que l ' e s p è c e 
commune , mais ses cornes sont exactement les 
m ê m e s , et, dans le f a i t , elle ne p a r a î t d i f f é r e r 
que par la couleur . 

« Ce cerf est d 'une f o r m e é l é g a n t e et d ' u n na
t u r e l doux et t ra i tab le . On le garde souvent ap
p r i v o i s é . » 

RREHM. 

LE RUSA HIPPELAPHE —RUSA H1PPELAPHUS. 

Der Màhnenhirsch, 

En général, l'histoire naturelle des espèces in
diennes ne nous est pas t r è s - c o n n u e , et le peu 
que nous en savons v ien t d'observations faites, 
dans ces d e r n i è r e s a n n é e s , sur des an imaux p r i 
vés de leur l i b e r t é . 

C a r a c t è r e s . — L e rusa h i p p é l a p h e o u à c r i 
n i è r e , comme on le n o m m e aussi, est u n des an i 
maux les plus remarquables de t ou t le groupe. I l 
est à peine plus pe t i t que le cer f d 'Europe, et dans 
sa pat r ie , i l n Jest po in t d é p a s s é par le sambur o u le 
cer f de W a l l a h q u i habi te les montagnes de l ' Inde . 
L e m â l e adulte a 2 m è t r e s de l o n g , sur lesquels 
33 cent, appart iennent à la queue, e t l m , 3 0 de hau
teur , au ga r ro t ; la longueur de son bois est de 
66 cent, à 1 m è t r e . L a femel le est plus pet i te , 
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Cette e s p è c e a le corps r a m a s s é , v igoureux ; 
les jambes moins hautes et plus massives que le 
cerf é l a p h e d 'Europe; le cou cour t , la t ê t e p r o 
por t ionne l lement t r è s - c o u r t e et large ; les oreilles 
grandes, à poils épa i s en dehors, rares en dedans ; 
les yeux grands ; les fossettes lacrymales t r è s -
d é v e l o p p é e s . Le bois o f f re de remarquables tiges, 
t r è s -g ros se s , t r è s - c o u r t e s en apparence, p o r t é e s 
par une sailliebasse, r e c o u r b é e s doucement en ar
r i è r e et en dehors, montan t d i rec tement , puis se 
recourbant u n peu en dedans. L ' andou i l l e r d ' œ i l , 
t r è s - i n f é r i e u r , est f o r t et l o n g , r e c o u r b é en avant, 
en hau t et en dedans; l ' en fourchure est à envi
r o n 33 cent, de la racine et se d i r ige en avant, en 
haut et en dehors. L a surface de la t ige et des 
andouil lers est s i l l onnée et p e r l é e . 

Le pelage varie suivant les saisons. Lorsque 
son bois est parfa i t , l ' an ima l a des poils gros
siers, peu se r r é s , d 'une couleur brun-gr is fauve, 
d i f f i c i l e à d é t e r m i n e r . Le long d u dos cour t 
une bande f o n c é e , b rune , plus ou moins nette
ment l i m i t é e . L a face a n t é r i e u r e des membres 
est de la m ê m e couleur que le corps, les faces 
internes et l a t é r a l e s sont plus claires. Une é t r o i t e 
bande gris c la i r ou blanche descend le l o n g de 
la l èvre s u p é r i e u r e . Les deux sexes on t le m ê m e 
pelage, les faons n o u v e a u - n é s ne d i f f è r e n t pas 
en cela de leurs parents. I ls se dis t inguent donc 
des autres ce rv idés dont les jeunes ont une l i v rée . 
E n f i n , cette e s p è c e est c a r a c t é r i s é e par une c r i 
n i è r e assez for te , q u i pend le long du cou et d u 
menton ; les poils q u i la f o r m e n t on t la m ê m e 
s t ructure que les autres. 

Lors de la chute d u bois, le m â l e et la femel le 
changent de pelage; i ls sont alors gris f o n c é , à 
reflets d ' un b r u n fauve plus ou moins m a r q u é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e rusa h i p -
p é l a p h e se t rouve , d i t -on , à Java, à Sumat ra , à 
B o r n é o et sur le cont inent i nd i en , mais i l y a p ro
bablement là une erreur de la par t des voyageurs; 
i l se pour ra i t que le rusa d u cont inent d i f f é r â t de 
ce lu i des î l e s . Quelques naturalistes on t d é c r i t 
c e lu i - c i sous le n o m derusamoluccensis. I l serait, 
d i t - o n , plus p e t i t ; mais les descriptions sont i n 
suffisantes, et j e ne peux t rancher la quest ion. 
On p r é t e n d que l ' homme a i n t r o d u i t à B o r n é o 
le rusa à c r i n i è r e ; que le sultan S o ë r i a n s e en 
l â c h a une paire dans les steppes de Bou lou -Lam-
pe ï , et que c'est d'elle que sont descendus tous 
les autres. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les Voya
geurs rappor tent que ces an imaux f o r m e n t des 
troupes nombreuses, et qu' i ls p r é f è r e n t les plaines 
et les steppes aux f o r ê t s . I l s sont communs dans 

toutes les l oca l i t é s q u i l eu r sont favorables. 
Nous n'avons, j e le r é p è t e , que peu de d o n n é e s 

relatives aux m œ u r s de ces an imaux . Les vieux 
m â l e s , a p r è s le r u t , se s é p a r e n t des t roupeaux de 
biches, et restent solitaires j u s q u ' à la saison du 
r u t su ivan t ; i ls gardent cependant certaines re
lat ions avec le t r o u p e a u ; i ls é m i g r e n t ensemble 
vers les cantons humides au commencement 
d e l à s é c h e r e s s e , r emon ten t vers les hauteurs au 
p r in temps , c ' e s t - à - d i r e dans la saison des pluies. 
Pendant la grande chaleur , ils se cachent dans 
les roseaux et les buissons; avant le coucher du 
solei l , i ls von t à la soui l le , et p a i s s e n t à la t o m b é e 
de la n u i t . I ls a iment beaucoup l 'eau. Les individus 
capt ifs ont besoin de se ba igner dans la vase. 

On ne sait r i en de l eu r r é g i m e , mais les obser
vations faites sur les an imaux p a r q u é s f o n t sup
poser q u ' i l doit ê t r e le m ê m e que ce lu i du cerf 
d 'Europe . 

Les mouvements d u rusa à c r i n i è r e m é r i t e n t 
une courte descr ip t ion . Je ne peux me pronon
cer au sujet de la course; i l me f au t donc croire 
les voyageurs q u i disent qu 'e l le est t r è s - r a p i d e , 
qu'elle s ' e x é c u t e en galopant, et qu 'e l le est en
t r e c o u p é e de bonds de peu d ' é t e n d u e ; par contre, 
j e puis parler en connaissance de cause de la 
marche. A u c u n autre c e r v i d é n 'a une d é m a r c h e 
p l u s f i è r e que le rusa h i p p é l a p h e . On d i r a i t le pied 
d ' un cheval de haute é c o l e . L ' a n i m a l semble pé
n é t r é d ' o rgue i l . I l l ève l en tement sa j ambe , l 'é-
tend, la pose é l é g a m m e n t à ter re et à chaque pas 
q u ' i l f a i t , i l agite la t ê t e . On se demande si c'est 
signe d 'o rgue i l ou de m é c h a n c e t é ; car, en m ê m e 
temps, i l r e l è v e la l è v r e s u p é r i e u r e , comme le 
font les autres c e r v i d é s lo rsqu ' i l s sont en colère , 
ou d u moins t r è s - e x c i t é s . On entend en m ê m e 
temps u n b r u i t pa re i l à ce lu i que produisent les 
rennes. Not re rusa m â l e ne t ro t t e que rarement 
dans son enclos ; la biche, au cont ra i re , gam
bade souvent, se m o n t r e vive et agi le . Une autre 
p a r t i c u l a r i t é est qu 'avant de p rendre sa course, 
i l penche la t ê t e en bas, a l longe le cou, agite la 
t ê t e de c ô t é et d 'autre avant de p a r t i r . 

C a p t i v i t é — Les observations que j ' a i faites 
sur des an imaux captifs c o n f i r m e n t les r é c i t s des 
voyageurs. Les sens d u rusa à c r i n i è r e sont trcs-
d é v e l o p p é s , su r tou t l ' o u ï e et l ' o d o r a t ; la vue est 
excellente. Cet an ima l est p r u d e n t , v i g i l a n t ; i l 
c o n n a î t b i e n t ô t son gardien, mais sans s'attacher 
à l u i . I l se pou r r a i t que, pr i s j eune , i l s 'appri
vo i sâ t aussi b ien que les autres c e r v i d é s ; m a l g r é 
tous nos ef for ts , nous n'avons p u obteni r des 
n ô t r e s ce r é s u l t a t . 

S i nous pouvons conc lure de ce que nous ob -
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servons chez des an imaux capt ifs , à ce q u i se 
passe à l ' é t a t de l i b e r t é , nous devons d i re que le 
r u t a l i eu en h iver . L e rusa d u j a r d i n zoologique 

de H a m b o u r g pe rd i t son bois en m a i ; le nouveau 
é t a i t c o m p l è t e m e n t d é v e l o p p é en septembre. Le 
20 novembre , o n entendi t pour la p r e m i è r e fois 
sa voix , consistant en u n b ê l e m e n t cour t et sourd . 
A pa r t i r de ce momen t , i l se m o n t r a t r è s - e x c i t é , 
querel leur comme les autres cerfs en r u t ; son 
gardien le met ta i t su r tou t en f u r e u r . I l exhalai t 
une odeur de bouc insupportable , q u i in fec ta i t 
son é t a b l e . A la fin de d é c e m b r e i l rechercha la 
b iche, et le 7 j anv ie r eut l i eu l 'accouplement. L a 
biche m i t bas un faon le 18 octobre; la p o r t é e 
avait é t é de h u i t mois et d e m i . L a douce tem
p é r a t u r e de l 'automne de 1863 p e r m i t à ce f aon , 
n é dans une si mauvaise saison de p r o s p é r e r . I l 
f u t v i f et évei l lé d è s le j o u r de sa naissance. Sa 
m è r e ve i l la i t sur l u i et le soignai t avec autant 
de tendresse que de courage ; elle m e n a ç a i t m ê m e 
son gardien, qu 'el le connaissait b ien , et qu 'el le 
f u y a i t d 'o rd ina i re . L a t ê t e b a i s s é e , la queue re 
levée , les fossettes lacrymales b é a n t e s , elle se 
p r é c i p i t a i t sur t ou t i n d i v i d u q u i p é n é t r a i t dans 
son enclos, cherchai t à le repousser à coups de 
pieds de devant, t ou t en couvrant son faon de son 
corps. Celu i -c i , à l ' âge de quatre mois , avait en
v i ron la m o i t i é de la ta i l le de sa m è r e ; i l t ê t a jus 
q u ' à six mois . Mais à t ro is semaines d é j à i l pre
nai t sa par t de la n o u r r i t u r e que l ' on donnai t à 
ses parents. 

L ' é p o q u e de l a r ep roduc t ion du rusa à c r i 
n i è r e c o ï n c i d e avec celle d u sambur ; la biche, 
du Jard in zoologique de H a m b o u r g m i t bas le 
7 janvier ; et m a l g r é le f r o i d , son faon p r o s p é r a 
parfai tement. 

Dans les Indes, les grands f é l i e n s sont des en
nemis terribles pour l e r u s a h i p p é l a p h e ; pendant 
une par t ie de l ' a n n é e , l u i et ses c o n g é n è r e s f o r 
m e n t la nour r i tu re exclusive d u t i g r e . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les princes indiens 
chassent cette e spèce dans de grandes traques. 
Sa viande est e s t i m é e m ê m e des E u r o p é e n s . On 
n 'emploie pas sa peau. 

LES CARIACOUS — CAMACUS. 

Die Mazamahirsche, The Cariacous ou Virginian Deers. 

Caractères. — Les cariacous, qui ont encore 
r e ç u le n o m g é n é r i q u e de Mazama, de Redun-
cina, sont des c e r v i d é s remarquables par leur é lé 
gance et l eur bois. I l s sont é l a n c é s ; i ls ont la t ê t e 
et le cou longs ; les jambes de moyenne hau
teur , mais fa ib les ; la queue assez longue ; les 
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poils mous , é p a i s , de couleur v ive , f o r m a n t une 
touf fe à la queue, et chez le m â l e une c r i n i è r e . 
Les bois se recourbent en arc en avant et en de
hors ; i ls por ten t de t rois à sept andoui l lers , d i r i 
gés tous en dedans ; l ' andoui l le r d ' œ i l existe, les 
andoui l lers de fer ou moyens manquent . Les yeux 
sont grands et expressifs, les oreilles assez gran
des, en f o r m e de fer de lance, couvertes à l eu r 
face externe de poils t r è s - c o u r t s , t r è s - a b o n d a n t s 
à leur face in te rne . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les CariaCOUS 
sont propres à l ' A m é r i q u e d u N o r d . 

On en c o n n a î t env i ron six e s p è c e s , mais leurs 
c a r a c t è r e s dis t inct i fs ne sont pas encore r i g o u 
reusement é t a b l i s . L e u r ressemblance est te l le 
que bien des naturalistes n 'admet tent pas l eu r 
i n d é p e n d a n c e s p é c i f i q u e ; tous ceux, cependant, 
q u i les ont o b s e r v é s en v ie , ne la m e t t e n t m ê m e 
pas en doute. 

Dans ces derniers temps, o n en a v u plusieurs 
en Europe. I ls y on t p r o s p é r é g r â c e aux soins 
qu 'on leur a d b n n é s ; i ls sont cependant plus d é 
licats que les cerfs i n d i g è n e s . 

LE CARIACOU DE VIRGINIE — CJRIACUS 
VIRGINIANUS. 

Der Virginische Hirsch, The Virginiœn Deer ou Cariacou. 

Caractères.— Cette espèce {fig. 250), qui est la 
plus commune et la plus connue d u genre sous les 
noms de cariacou, que l u i a d o n n é B u f f o n , de cerf 
de la Louisiane, de cerf de Virginie, ressemble en 
beaucoup de points au d a i m , dont i l a à peu p r è s 
la ta i l le ; i l en d i f f è r e par sa s t ructure plus fine, 
et no t ammen t par sa t ê t e a l l o n g é e : c'est, sous ce 
rappor t , le plus beau de tous les c e r v i d é s . D ' a p r è s 
le p r ince de W i e d , le cariacou de V i r g i n i e est 
souvent plus grand que le d a i m , et à peine u n 
peu plus pe t i t que le cerf o rd ina i r e ; ceux que 
l 'on a vus en Europe n ' o f f r a i en t pas cette t a i l l e . 

L a robe varie suivant les saisons : en é t é , elle 
est d 'un jaune roux , plus f o n c é e sur le dos ; le 
ventre et la face in terne des membres sont plus 
c la i r s ; la queue est d ' un b r u n f o n c é à sa face su
p é r i e u r e , d 'un blanc é c l a t a n t à sa face i n f é r i e u r e . 
L a t ê t e est plus f o n c é e que le reste d u corps ; elle 
est g r i s -b run . L e dos d u museau est f o n c é ; des 
taches blanches, presque r é u n i e s en anneau, o r , 
nen t les deux c ô t é s de la l èv r e i n f é r i e u r e et l 'ex 
t r é m i t é de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e ; l 'œi l est e n 
t o u r é d 'un cercle blanc. 

E n h iver , le dos est g r i s - b r u n c o m m e le pe
lage d 'hiver d u chevreui l , le ventre est r o u x ; les 

membres sont d ' un b r u n - r o u x j a u n â t r e . \f\ 
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oreilles d 'un g r i s -b run f o n c é à la face externe, 
avec les bords et la pointe noirs ; la face in terne 
est blanche. E n dehors de l 'angle i n f é r i e u r de 
l 'ore i l le est une tache blanche, la face s u p é r ieure 
de la t ê t e , la face p o s t é r i e u r e des jambes de de
vant , le ventre, les faces i n t é r i e u r e et a n t é r i e u r e 
des jambes de d e r r i è r e , la face i n f é r i e u r e de la 
queue sont blancs. 

D ' a p r è s le p r ince de W i e d , u n m â l e de ta i l le 
moyenne a l m , 8 7 de long ; la queue mesure 33 
cent. , la t ê t e 34 ; la hauteur de l 'ore i l le est de 
17 cent.; celle d u bois de 33, et la longueur de 
ceux-c i , en mesurant la courbure des tiges, de 
60 cent.; la hauteur de l ' an ima l , au garrot , est 
de l m , 1 6 . L a biche est plus peti te : elle n'a que 
l m , 5 0 de long et 83 cent, de haut . 

L e faon se dist ingue par sa robe b r u n f o n c é , 
t a c h e t é e de blanc ou de blanc j a u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s A u -
dubon et le pr ince de W i e d , ce bel an ima l est 
r é p a n d u dans toutes les f o r ê t s de l ' A m é r i q u e du 
N o r d , sauf celles des parties les p l û s septentrio
nales. Habi tant d u Canada, i l ne se rencontre plus 
dans le pays à pelleteries. On le t rouve depuis les 
cô te s orientales jusqu 'aux montagnes Rocheuses, 
et, vers le sud, jusqu 'au Mexique . I l é t a i t jadis 
par tout plus c o m m u n q u ' a u j o u r d ' h u i ; main te 
nant, i l a presque c o m p l è t e m e n t d isparu des 
endroits h a b i t é s et s'est r e t i r é dans les f o r ê t s des 
montagnes. I l serait cependant encore t r è s - abon
dant aux bords d u Missour i . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — G r â c e aux 
deux naturalistes que nous venons de c i te r , les 
m œ u r s et les habitudes d u cariacou de V i r g i n i e , 
que nous avons eu d 'ai l leurs l 'occasion d'obser
ver, nous sont b ien connues. I l ressemble, sous ce 
rappor t , à notre cerf. Comme ce lu i - c i , i l se r é u 
n i t à ses semblables pour f o r m e r des t roupeaux, 
auxque.s viennent se j o i n d r e les m â l e s à l ' é p o q u e 
d u r u t . Cette é p o q u e est à peu p r è s la m ê m e que 
pour le cerf d 'Europe ; la mise bas a l i eu aussi 
vers le m ê m e temps. L e m â l e perd en mars ses 
bois , q u i se d é p o u i l l e n t de leur peau à la f i n de 
j u i l l e t ou en a o û t ; la mue a l i e u en oc tob re ; 
cette saison est aussi l ' é p o q u e du ru t . 

Nous avons j u s q u ' i c i suivi le pr ince de W i e d , 
donnons maintenant la parole à A u d u b o n : « Le 
cerf de V i r g i n i e , d i t cet i l lus t re natural is te , de
meure f idè le au l i eu q u ' i l a une fois cho i s i ; l 'en 
chasse-t-on, i l y re tourne t ou jou r s . S ' i l ne vient 
pas chaque j o u r p r é c i s é m e n t au m ê m e g î t e , on 
le t rouve cependant aux environs, à moins de 
cinquante pas souvent de l ' end ro i t o ù on l'a levé 
une p r e m i è r e fo is . I l cherche de p r é f é r e n c e les 

champs en j a c h è r e que les buissons on t envahis 
en par t ie , et o ù i l t rouve u n a b r i . Dans les É t a t s 
d u Sud, et su r tou t en é t é , alors q u ' i l est peu 
c h a s s é , i l arr ive jusqu 'aux haies q u i l i m i t e n t les 
plantat ions ; pendant le j o u r , i l se t i en t dans les 
f o u r r é s de roseaux, de vigne sauvage et de buis
sons é p i n e u x , mais tou jours p r è s de son pacage. 
Parfois m ê m e o n r e l è v e ses traces dans des 
champs q u i ne sont v is i tés que de temps en 
temps. Dans les cantons montagneux , on peut 
l 'apercevoir au hau t d ' un rocher comme u n cha
mois ou u n b o u q u e t i n . Mais , d ' o rd ina i re , cet 
an ima l se cache entre les buissons de myrtes et 
de laur iers , p r è s d é t r ô n e s d'arbres r e n v e r s é s , o u 
dans des l i eux analogues. Dans la f r o i d e saison, 
i l recherche les endroits secs et a b r i t é s ; i l se 
t ien t sous le vent , se chau f f an t aux rayons du 
solei l . E n é t é , i l se re t i re pendant la chaleur 
dans les parties les plus o m b r a g é e s de la forêt , 
au bord d ' un f ra is cours d'eau. Pour év i te r les 
p i q û r e s des taons et des moust iques, i l se r é 
fug ie dans u n é t a n g ou dans une r i v i è r e , ne lais
sant que son museau hors de l 'eau. 

« Sa n o u r r i t u r e var ie suivant les saisons. En 
hiver , i l mange les rameaux et les feui l les des 
buissons. A u pr in temps et en é t é , i l recherche les 
herbes les plus d é l i c a t e s , e t p i l l e souvent les jeu
nes plantat ions de m a ï s et de c é r é a l e s . I l aime 
sur tout les baies de tou te n a t u r e , les no ix , et 
no tamment les f a î n e s . Avec une nou r r i t u r e si 
v a r i é e et si abondante, on p o u r r a i t croi re que 
la viande d u cer f de V i r g i n i e est tou jours dé l i 
cate : i l n 'en est po in t a ins i . D u mois d 'août 
au mois de novembre , l ' an ima l est gras; j ' e n ai 
t u é q u i pesaient 175 l ivres , et on en cite qui 
at te ignent u n poids de 100 k i los . L e r u t com
mence, au moins dans la Carol ine , en novembre, 
parfois m ê m e plus t ô t . A ce m o m e n t , le cerf 
est con t inue l lement debout , couran t à la pour
suite de ses r ivaux . E n r e n c o n t r e - t - i l , u n combat 
a c h a r n é s'engage, o ù l ' u n des deux t rouve sou
vent la m o r t , quoique d 'o rd ina i re le plus faible 
s 'enfuie, et suive son va inqueur à une distance 
respectueuse, t o u j o u r s p r ê t à l u i r av i r le f r u i t de 
sa v i c to i r e . I l a r r ive quelquefois que deux cerfs 
d ' é g a l e force entrelacent dans la l u t t e leurs bois 
de tel le f a ç o n qu ' i l s ne peuvent p lus se s é p a r e r , 
et p é r i s s e n t a insi tous deux. J 'ai r e n c o n t r é 
assez f r é q u e m m e n t de ces bois e n t r e l a c é s deux à 
deux de la sorte ; une fois m ê m e , j ' e n a i t r o u v é 
t ro i s ; j ' a i e s sayé souvent de les s é p a r e r , et jamais 
j e n 'a i p u y r é u s s i r . 

« Le r u t dure env i ron deux mois ; i l commence 
pius t a rd chez les jeunes que chez les v i eux . Vers 
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le mois de janvier , les m â l e s perdent leurs bois, 
et, à pa r t i r de ce m o m e n t , i ls v ivent en bonne 
harmonie les uns avec les autres. 

« Les biches sont t r è s - g r a s s e s d u mois de no
vembre au mois de j a n v i e r ; elles maigrissent à 
mesure que s'approche l ' é p o q u e de la mise bas, 
et elles reprennent de l ' embonpoin t pendant l ' a l 
la i tement . 

« Les petits, dans la Caroline, naissent au mois 
d ' av r i l . Les jeunes biches ne met ten t bas qu'en 
m a i ou en j u i n . Dans les É t a t s d u N o r d , la mise 
bas a l i eu bien plus ta rd que dans la F lor ide et 
au Texas. C'est u n fa i t cu r ieux , mais b ien posi t i f , 
que dans l 'Alabama et dans la F lo r ide la p lupa r t 
des petits naissent au mois de novembre. 

« L a m è r e cache son pe t i t n o u v e a u - n é sous u n 
buisson é p a i s , ou dans des herbes é l e v é e s ; elle 
vient le visiter plusieurs fois par j o u r , sur tout le 
m a t i n , le soir et pendant la n u i t . Plus t a rd , elle 
l ' e m m è n e avec elle. Les jeunes faons, â g é s de quel
ques jou r s , do rmen t si p r o f o n d é m e n t , qu 'on peut 
souvent les prendre sans qu ' i l s s ' a p e r ç o i v e n t de 
l 'approche de l ' h o m m e . I l s s 'apprivoisent fa 
ci lement , et quelques heures suffisent pour 
qu ' i ls s'attachent à leurs m a î t r e s . U n de mes 
amis p o s s é d a i t une jeune femel le , q u i f u t a l l a i t é e 
par une c h è v r e ; j ' e n ai v u d'autres q u i f u r e n t 
nourr is par des vaches. 

« Ils supportent t r è s - b i e n la c a p t i v i t é , mais ce 
sont des an imaux d 'appartement f o r t d é s a g r é a 
bles. J'en conservai deux plusieurs a n n é e s ; i ls 
avaient pr is l 'habi tude de rendre visite à m o n 
cabinet de t r ava i l , en sautant par la f e n ê t r e , et 
cela qu'elle f û t f e r m é e ou n o n . I ls avaient, 
j 'ose le d i re , la bosse de l a des t ruc t ion ; i ls l é 
chaient et rongeaient les couvertures des l ivres, 
bouleversaient mes papiers. Dans le j a r d i n , r i en 
n ' é t a i t s a c r é pour eux; i ls rongeaient les harnais , 
poursuivaient les poulets et les canetons, l eu r 
arrachaient la t ê t e et les pieds, et abandonnaient 
le cadavre. 

« La biche ne met bas q u ' à l ' â g e de deux ans, 
et u n seul pet i t ; plus t a rd , chaque p o r t é e est de 
deux pet i ts . Une biche for te et saine a souvent 
deux petits par p o r t é e , et j ' e n t ua i m ê m e une, 
dans le corps de laquelle j e t rouva i quatre petits 
bien c o n f o r m é s . Mais le nombre ord ina i re est 
de deux. 

« L a m è r e aime beaucoup ses pet i ts , et ar r ive 
a u s s i t ô t à l eur appel. Les Indiens i m i t e n t , au 
moyen d ' un roseau, la voix d u f aon , pour a t t i rer 
l ab iche à p o r t é e de leurs flèches. J 'ai m o i - m ê m e 
r é u s s i deux fois à a t t i re r une b iche , en i m i t a n t 
la v o i x de son f a o n . L a m è r e ne d é f e n d pas sa 

p r o g é n i t u r e contre l ' h o m m e , elle s 'enfuit au 
cont ra i re . 

9. Le cerf de V i r g i n i e est t r è s - s o c i a b l e . Dans 
les prairies de l 'Ouest, on vo i t souventdes bandes 
de plusieurs centaines de ces an imaux . A p r è s le 
r u t , les cerfs se jo ignen t à la bande et se r é u n i s 
sent aux femelles, q u i vivent ensemble presque 
toute l ' a n n é e . 

« Cette e spèce est u n des an imaux les plus 
si lencieux. Rarement i l f a i t entendre sa vo ix . 
Le faon pousse un faible b ê l e m e n t , que l 'o re i l le 
fine de sa m è r e peut percevoir à quelque cent 
m è t r e s de distance ; cel le-ci appelle son pe t i t par 
un l é g e r m u r m u r e . Ce n'est que quand i l est 
b l e s sé , que l ' an imal cr ie . L e m â l e , l o r s q u ' i l est 
surpris , pousse u n cour t soupi r ; dans la n u i t , j e 
l ' a i entendu lancer, comme le chamois , une sorte 
de s i f f lement , et cela à p r è s d 'un d e m i - m i l l e de 
distance. 

« L 'odora t d u cerf de V i r g i n i e est assez d é l i 
cat pour que les individus puissent se suivre l ' u n 
l 'autre à la piste. Par une m a t i n é e d 'automne, j e 
vis une biche passer devant m o i ; d ix minutes 
plus t a rd , j ' a p e r ç u s u n m â l e la poursuivant , le 
nez à terre , et suivant exactement tous les d é 
tours qu 'el le avait fai ts ; une demi-heure plus 
t a rd , apparut un second cerf, et plus t a rd encore 
u n daguet, tous suivant la m ê m e piste. 

a L a vue p a r a î t ê t r e moins pa r fa i t e ; j ' a i vu 
plusieurs fois u n cerf passer tou t p r è s de m o i , 
sans q u ' i l m ' a p e r ç û t , et prendre la f u i t e d è s que 
j e produisais le mo indre b r u i t , o u que j e me 
trouvais sur le vent . 

« L ' o u ï e est aussi fine que l 'odorat . 
« Cet an ima l ne peut v ivre sans eau, i l est f o r c é 

de chercher les r i v i è r e s et les sources. E n 1850, 
une grande s é c h e r e s s e r é g n a dans le Sud, les cerfs 
q u i t t è r e n t en masse leurs remises, et é m i g r è r e n t 
pour des c o n t r é e s plus r iches en eau. Le cerf de 
V i r g i n i e est t r è s - f r i a n d de sel ; aussi la chasse 
est-elle t r è s - p r o d u c t i v e aux alentours des salines 
naturelles. 

« Le cer f de V i r g i n i e est u n an imal noc turne , 
mais i l f au t a jou ter que, dans les pra i r ies , et là 
où i l est peu t r o u b l é , i l sort aussi le m a t i n et 
l ' a p r è s - m i d i pour chercher sa n o u r r i t u r e . I l ne 
se repose alors qu 'au m i l i e u d u j o u r . Dans 
les c o n t r é e s de l 'A t l an t ique , o ù i l est con t inue l 
l ement c h a s s é , i l ne qu i t t e que ra rement son 
g î t e avant le coucher d u solei l . On le vo i t , de 
jou r , plus souvent en é t é o u au pr in temps qu ' en 
h iver . 

« Dans les pays o ù cet an ima l est l ' ob je t de 
poursuites incessantes, i l laisse le chasseur ap-
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procher de son g î t e plus p r è s que là o ù i l est 
peu c h a s s é . U reste c o u c h é , non q u ' i l dorme , 
mais par crainte de se mont re r et dans l'es
poi r d ' é c h a p p e r à l 'œil de son ennemi . J'en ai 
v u q u i é t a i e n t c o u c h é s , les jambes de d e r r i è r e 
r a m a s s é e s , p r ê t s à sauter, les oreil les rabattues 
sur la nuque, les yeux ne qu i t t an t pas l ' i m p o r 
t u n . Dans ces cas, le chasseur ne peut e s p é r e r 
u n s u c c è s qu ' en t o u r n a n t lentement l ' an ima l , 
sans fa i re semblant de l 'apercevoir, et en t i r a n t 
subitement, pendant q u ' i l est encore dans son 
g î t e . Avant d'avoir é t é poursu iv i , le cer f cherche, 
à l 'approche d u chasseur, à s ' é c h a p p e r en g l i s 
sant dans le f o u r r é . 

« L a d é m a r c h e d u cerf de V i r g i n i e est var iable . 
L o r s q u ' i l cour t , i l baisse la t ê t e , avance silencieu
sement et avec prudence, en agitant cont inue l le 
ment la queue et les oreilles. L ' i n d i v i d u le plus 
fo r t condui t la bande, les autres le suivent u n à 
un ; rarement on en voit, deux de f r o n t . Quand 
ces animaux ne sont pas e f f r a y é s , ils vont lente
ment et au pas. Surpr is mais non é p o u v a n t é , le 
cerf saute deux ou trois fois en l ' a i r , et r e t o m 
bant avec une sorte de maladresse apparente sur 
trois jambes, se retourne vers l ' endro i t suspect, 
lève sa queue blanche et l 'agite. Puis, i l f a i t quel
ques bonds, tourne la t ê t e de cô t é et d 'autre, et 
cherche ce q u i a p u le t roub le r . T o u t cela s ' exé 
cute avec une é l é g a n c e qu 'on ne peut assez ad
m i r e r . 

« Si , par contre, l ' an ima l a p e r ç o i t , é t a n t dans 
son g î t e , u n objet de te r reur , i l s ' é l a n c e rapide
ment , la t ê t e et la queue é t a n t tendues dans la 
m ê m e l igne que le reste du corps, et pa rcour t 
ainsi plusieurs centaines de pas, comme s ' i l vou
la i t r ival iser de vitesse avec u n cheval de course. 
Mais i l ne sout ient pas cette a l l u r e ; plus d'une 
fois , j e l ' a i v u a t te in t et d é p a s s é par un cava
l ier b i en m o n t é ; au bou t d 'une heure de chasse, 
une bonne meute s'en empare, à moins q u ' i l n J a i t 
r e n c o n t r é u n é t a n g ou une r i v i è r e dans les eaux 
de laquelle i l cherche i m m é d i a t e m e n t u n r e 
fuge . U va d 'a i l leurs volont iers à l 'eau, et nage 
avec une grande vitesse , le corps s u b m e r g é , 
n ' é l e v a n t que la t ê t e au dessus de la sur face . 
J 'a i vu des cerfs traverser de larges fleuves, par
cour i r à la nage une distance de deux mi l les 
anglais, et avec une telle r a p i d i t é , qu ' un canot 
avait peine à les j o i n d r e . Sur les c ô t e s d u Sud , 
le ce r f poursuiv i et p r e s s é par les chiens s ' é 
lance dans les flots, s ' é l o i g n e à u n o u deux 
mil les d u rivage, et revient ensuite d 'ordinai re 
à l ' endroi t d ' o ù i l est p a r t i . 

« E n traversant, de n u i t , les f o r ê t s , j ' a i souvent 

entendu u n ce r f f rapper d u p ied à no t re appro
che ou pousser u n f o r t soupir . Puis toute la 
bande s ' é l a n ç a i t , s ' a r r ê t a i t , f r a p p a i t d u pied et 
soupira i t de nouveau. Mais cela p a r a î t n 'arr iver 
que la n u i t . 

Chasse. — « L a chasse d u ce r f de Vi rg in i e 
met ta i t en j e u toute la ruse et toute la patience 
des Indiens, avant l ' a r r i v é e des blancs, avec leurs 
armes à f e u , leurs chiens et leurs chevaux. Le 
sauvage dispute ce g ib i e r au l i o n et au puma, 
et emploie les ruses les p lus v a r i é e s . D 'o rd i 
naire, i l a t t i re sa proie en i m i t a n t le b ê l e m e n t du 
faon ou le c r i d u m â l e . Par fo is , l ' I n d i e n se revêt 
d 'une peau de cerf , en attache la r amure sur sa 
t ê t e , en m i m e f i d è l e m e n t la marche et les allures; 
i l parvient ainsi j u squ ' au m i l i e u d u troupeau, et 
deux o u t rois v ic t imes sont d é j à t o m b é e s sous 
ses flèches, avant que les autres pensent à fu i r . 
Je crois que jamais les Indiens de l 'Amér ique 
d u N o r d ne se sont servis pour la chasse de flè
ches e m p o i s o n n é e s , c o m m e leurs f r è r e s d u Sud. 
Depuis l ' i n t r o d u c t i o n des armes à f e u , la p l u 
part des t r i bus ont a b a n d o n n é p o u r elles l'arc et 
les flèches de leurs a n c ê t r e s . Mais , m ê m e ainsi 
a r m é , le chasseur i nd i en cherche à s'approcher 
le plus possible de son g ib ie r , ne t i r e q u ' à 25 ou 
30 pas, et on comprend q u ' i l ne manque point. 

« L e blanc chasse suivant l ' é t a t des l ieux . Dans 
les montagnes, i l emplo ie la carabine; dans les 
f o r ê t s , i l p r end les chiens à son aide et s'arme 
d 'un f u s i l à deux coups , c h a r g é de gros plomb. 
Dans quelques l o c a l i t é s , lorsque la neige est 
abondante, on se sert de souliers de neige pour 
poursuivre le g ib ier q u i ne peu t f u i r que lente
ment . E n V i r g i n i e , la chasse est moins noble; 
on dispose des p i è g e s d 'acier t r è s - s o l i d e s au 
bo rd de l 'eau, on plante le l o n g des haies des 
pieux po in tus , sur lesquels les cerfs viennent se 
blesser. Dans quelques l o c a l i t é s , on chasse le 
cerf en canot. On c o n n a î t les endroi ts où ces 
an imaux on t l 'habi tude d 'en t re r dans l ' eau; on 
les chasse aux chiens courants , on les poursuit 
en canot, et o n les t i r e dans l ' eau. 

« U n mode de chasse t o u t p a r t i c u l i e r est le 
suivant. Deux chasseurs s'associent ; l ' u n porte 
u n vase de f e r , dans leque l i l f a i t b r û l e r un 
peu de bois r é s i n e u x ; le second le sui t de p rè s , 
por tan t le f u s i l . Cette l u m i è r e i n a c c o u t u m é e , 
au m i l i e u de la f o r ê t , su rp rend le g ib ier ; i l 
s ' a r r ê t e i m m o b i l e ; ses yeux r e f l é t a n t la l u m i è r e 
de la f l a m m e , le chasseur peut viser et fa i re 
f eu . I l ar r ive souvent, q u ' a p r è s le p r e m i e r coup, 
des membres d u t roupeau rev iennent vers la 
f l a m m e . L ' i n c o n v é n i e n t de ce p r o c é d é est que 
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le chasseur ne peut r e c o n n a î t r e au juste l ' a n i 
m a l q u ' i l a devant l u i ; aussi n 'es t - i l pas rare de 
tuer de cette f a ç o n des an imaux domestiques 
paissant dans la f o r ê t . Une personne me racon
ta i t n 'avoir p r a t i q u é cette chasse qu 'une seule 
fois ; i l c ru t vo i r les yeux d 'un cerf, f i t f eu , blessa 
son gibier m o r t e l l e m e n t , et quelques minutes 
a p r è s abat t i t de m ê m e une seconde p i è c e . Le 
lendemain ma t in , en re tournant pour chercher 
sa proie , i l s ' a p e r ç u t qu 'au l i eu de deux cerfs, 
c ' é t a i t ses deux mei l leurs poulains q u ' i l avait 
t u é s . J 'ai entendu parler d 'un autre chasseur 
q u i , t i r an t ainsi sur deux points b r i l l an t s , tua un 
chien et blessa u n n è g r e , entre les jambes d u 
que l le chien é t a i t c o u c h é . 

« On m 'a a s s u r é q u ' u n bon l év r i e r force t o u 
jours le cerf de V i r g i n i e . Deux de ces animaux 
que l ' on amena en Caroline, a t t r a p è r e n t u n cer f 
au bout de quelques centaines de m è t r e s . On se 
sert de chiens courants pour d é p i s t e r et fa i re 
lever le c e r f , puis les l év r i e r s entreprennent sa 
poursui te . 

« Je dois con f i rmer malheureusement les 
craintes des chasseurs, ce beau gibier est en 
voie de d i s p a r a î t r e , et aura p e u t - ê t r e b i e n t ô t 
c o m p l è t e m e n t d isparu . Dans la Caro l ine , i l n 'y 
a pas v ing t ans, i l y en avait c inquante fois plus 
q u ' a u j o u r d ' h u i . On ne le t rouve à peu p r è s plus 
dans les É t a t s d u N o r d ; ce n'est que dans les 
É t a t s du Sud q u ' i l se rencontre encore en assez 
grand nombre , p r o t é g é par les f o r ê t s , les ma
rais, etc. Cependant, plusieurs planteurs se sont 
d é j à dé f a i t s de leurs chiens, disant qu ' i l s n 'a
vaient plus r i en à en fa i r e . » 

C a p t i v i t é . — J 'a joutera i , d ' a p r è s ce que j ' a i 
p u v o i r chez des caricous de V i r g i n i e captifs, 
que ce sont les an imaux les plus gracieux, les 
plus attrayants qu 'on puisse vo i r . E n u n po in t 
A u d u b o n a raison : on ne peut les t en i r en cham
bre , mais i ls n 'en sont pas moins u n des plus 
beaux ornements pour u n parc, pour u n es
pace, quel q u ' i l soit , assez grand et enclos. I ls 
ne tardent pas à s 'habituer à l eu r gardien , à 
leur mon t r e r u n certain at tachement . Ceux que 
nous avons à H a m b o u r g , s 'approchent des per
sonnes qu ' i l s connaissent, l è c h e n t la m a i n q u i 
leur tend une f r iandise . Malheureusement , une 
chose vient s'opposer à l ' en t re t ien de ces char
mants an imaux dans les parcs et plus encore 
dans les petits enclos; i ls se cassent fac i l ement 
les pattes, et g é n é r a l e m e n t d 'une m a n i è r e si f â 
cheuse que la g u é r i s o n en devient d i f f i c i l e ou 
impossible . U n saut ma ladro i t dans leur é c u r i e 
su f f i t p o u r cela. L e plus f r é q u e m m e n t , cet acci

dent arr ive lorsqu ' i ls se j ouen t aux alentours des 
palissades, o u qu ' i l s se bat tent au m o m e n t du 
r u t . On est ainsi t r op souvent f o r c é d'abattre u n 

de ces an imaux . 

LE CARIACOU A QUEUE PLANCHE — CARIACUS 
LEUCURVS, 

Der weissschwanzige Hirsch. 

Caractères. — Le cariacou à queue blanche 
ressemble beaucoup à celui de V i r g i n i e . I l a 
le m ê m e por t , la m ê m e t a i l l e , presque la 
m ê m e robe. I l n 'y a cependant pas à met t re 
en doute l ' i n d é p e n d a n c e s p é c i f i q u e de ces deux 
an imaux . Ils sont de couleurs d i f f é r e n t e s , et 
cependant les poils , pr is i s o l é m e n t , on t à peu 
p r è s tous le m ê m e dessin. Chez les deux 
e s p è c e s , chaque p o i l a le bou t f o n c é , p r é c é d é 
d ' u n anneau plus c l a i r ; mais c e l u i - c i est d u 
double plus large chez le cariacou de V i r g i n i e 
que chez le cariacou à queue b lanche; i l est 
r o u x chez le p r e m i e r , j aune chez le second. 
A par t cela, chez l ' u n et l 'autre , les poils sont 
gris c la i r à la racine , devenant plus f o n c é s 
vers l 'anneau, et noirs au b o u t ; mais la colora
t i o n d i f f é r e n t e des anneaux f a i t p a r a î t r e le caria
cou de V i r g i n i e plus r o u x que le car iacou à queue 
blanche, q u i a à peu p r è s la couleur d u che
v r e u i l . I l f au t n é a n m o i n s vo i r les deux e s p è c e s 
l 'une à c ô t é de l 'autre pour saisir cette d i f f é 
rence. Les naturalistes a m é r i c a i n s ont c r u pou
voi r é t a b l i r comme c a r a c t è r e , la plus grande 
longueur de la queue chez l ' e s p è c e don t i l est i c i 
quest ion ; j e puis cer t i f ie r que , sur les an imaux 
vivants, c'est là une d i f f é r e n c e i n a p p r é c i a b l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s A u -
dubon et Bachmann , le car iacou à queue blanche 
habite le versant o r ien ta l des montagnes R o 
cheuses, et su r tou t le bassin de la Colombia ; i l 
recherche les steppes fe r t i l es , t r a v e r s é s par de 
petits cours d'eau. I l semble ainsi r e p r é s e n t e r 
le cariacou de V i r g i n i e dans le nord-ouest . Les 
F r a n ç a i s d u Canada et les Highlanders écossa i s 
au service de la Compagnie de la baie d 'Hudson, 
le n o m m e n t chevreuil, et disent q u ' i l ressemble 
beaucoup à cet an ima l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l p r é f è r e les 
buissons épa i s des steppes, au m i l i e u desquels i l 
se t i e n t t o u t le j o u r , et les qu i t t e le soir pour aller 
p a î t r e . 

Sa d é m a r c h e est t r a î n a n t e , e n t r e c o u p é e de 
temps à autre pardes bonds t r è s - é l é g a n t s . E n c o u 
rant , i l lève la queue et la r emue de c ô t é et d ' au -
t re . On rencont re l ' e s p è c e en grandes troupes de-
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puis le mois de novembre jusqu 'en a v r i l ou en 
m a i ; puis les ind iv idus q u i les composent se d i 
visent. Les biches s'isolent pour met t re bas. Les 
faons sont j u s q u ' à l 'h iver t a c h e t é s de blanc, i ls 
prennent à ce momen t le pelage de leurs parents. 

Le m â l e entre en ru t en novembre, et pousse 
des cris sourds, pour appeler ses femelles ou ses 
r ivaux. Les Indiens se servent d 'un roseau pour 
i m i t e r ces cr is , et a t t i rer ainsi ces an imaux. L a 
biche appelle son faon par le c r i s a c c a d é : mê, me. 

E n somme, le car iacou à queue blanche ne pa
r a î t pas avoir d'autres habitudes que l ' e s p è c e de 
V i r g i n i e ; i l f au t d i re , cependant, que nous n'avons 
que peu de d o n n é e s à ce sujet , probablement 
parce que les voyageurs confondent les deux 
e s p è c e s . 

C a p t i v i t é . — Le Ja rd in zoologique de H a m 
b o u r g p o s s è d e u n i n d i v i d u de cette e s p è c e ; i l est 
r e n f e r m é dans u n m ê m e enclos avec un cariacou 
de V i r g i n i e , et l ' on peut ainsi vo i r les d i f f é r e n c e s 
qu ' i l s p r é s e n t e n t . Dès les premiers j o u r s , j e fus 
f r a p p é de sa d é m a r c h e rampante , d é m a r c h e que 
n'a jamais le cariacou de V i r g i n i e . D è s q u ' i l est 
c h a s s é , i l r ampe sur le sol, le dos aba i s sé , le cou 
et la t ê t e tendus en avant , faisant chaque pas 
avec prudence. E n l i b e r t é , cette e s p è c e do i t p ro 
bablement ressembler aux antilopes connues 
sous le n o m de raseurs. 

Notrecar iacou est d 'unedouceur remarquab le , 
sur tout v i s -à -v i s de ses bienfai teurs . J 'ai rarement 
v u de c e r v i d é s ressembler sous ce rappor t au ca
r iacou de V i r g i n i e , j e n ' en ai v u aucun q u i rap

p e l â t sous ce rappor t no t re car iacou à queue blan
che. I l a conquis non-seulement m o n a m i t i é , mais 
encore les faveurs de tous les visi teurs régul iers 
du j a r d i n . 

LES BLATOGERES — BLATOCEROS. 

Die Pampashirschen. 

Caractères. — Les blatocères ou cerfs des 
pampas, c o m m e o n les n o m m e aussi , ont les 
bois dro i t s , à t ro i s ou c i n q andoui l le r s , dont un 
est d i r i g é en avant ; i l s n ' o n t n i andouiller 
moyen , n i andoui l le r de f e r ; l eu r queue est assez 
longue ; leurs faons n 'on t pas de l i v r é e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce petit 
groupe appar t ient à l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e . 

P a r m i les e s p è c e s q u i en f o n t par t i e , nous d é 
c r i rons la suivante. 

LE BLATOCERE DES PAMPAS — BLATOCEROS 
CAMPESTRIS. 

Der Pampashirsch. 

Caractères. — Ce blatocère, qui est le Goua-
zouiou Guaziri des Guaranas (fig. 251), est un 
a n i m a l d é t a i l l e moyenne . I l a l m , 1 5 de l o n g , 
sa queue mesure 10 cent . ; sa hau teur , au garrot, 
est de 71 cent . , et à l ' a r r i è r e - t r a i n de 77. On 
t rouve parfo is de v ieux m â l e s q u i on t l ^ O de 
l o n g . L a b i c h e est plus pe t i te . 

Cet a n i m a l a le p o r t et la cou leu r d ' u n cerf 
c o m m u n . Son bois ressemble à c e l u i d 'un che
v r e u i l ; mais i l est plus é l a n c é , p lus f i n , et les an-
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Fig. 252. Le Chevreuil vulgaire. 

douillers sont plus longs. I l se recourbe l é g è r e 
ment en a r r i è r e , la m o i t i é i n f é r i e u r e est u n peu 
t o u r n é e en dehors , la s u p é r i e u r e en dedans. 
L 'andoui l le r d ' œ i l n a î t d 'o rd ina i re à 5 cent, de 
la saillie f r o n t a l e ; i l a env i ron 10 cent, de l o n g . 
La t ige se t e rmine par une enfourchure dont 
l 'andouil ler est d i r i g é ver t icalement en h a u t , 
tandis que l ' e x t r é m i t é de la t ige s ' incline en ar
rière. On rencontre quelquefois des bois ayant à 
leur partie a n t é r i e u r e une enfourchure , avec u n 
andouil ler d i r i g é en avant. L a longueur du bois 
d é p a s s e rarement 28 cent . ; ceux de 33 cent, sont 
exceptionnels. 

Ses poils sont é p a i s , luisants, grossiers et cas
sants; ceux d u dos sont d 'un b r u n r o u x clair , 
ou d 'un b r u n jaune fauve ; ceux des f lancs, d u 
cou , de la face interne des membres sont plus 
clairs . Les uns et les autres ont à l eur racine 
u n anneau b r u n f o n c é . Le men ton , la gorge, la 
po i t r ine , le ventre, la face i n f é r i e u r e de la queue 
sont b lancs ; les oreil les, d ' un b r u n r o u x cla i r 
en dehors, sont t a c h e t é e s de blanc en dedans. 
L ' œ i l est e n t o u r é d ' u n cercle n o i r ; le bou t de la 
l èvre s u p é r i e u r e por te des taches blanches. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
est commune dans presque toute l ' A m é r i q u e d u 
Sud . 

H U I N , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s 

BREUM. 

Rengger, i l habite sur tout les endroi ts secs 
et d é c o u v e r t s , dans les pays peu p e u p l é s , et 
m ê m e , l o r squ ' i l est pour su iv i , i l év i t e le vo i s i 
nage des f o r ê t s et des marais . L e b l a t o c è r e des 
Pampas v i t seul ou par petites troupes ; les v ieux 
m â l e s sont solitaires. L e j o u r , i l se couche dans 
les hautes herbes, et y reste t e l l ement t r a n q u i l l e , 
qu 'on peut passer t ou t à c ô t é de l u i sans q u ' i l 
bouge ; i l cherche ainsi à se cacher. Ses sens 
sont plus sub t i l s , ses mouvements plus rapides 
et plus agiles que ceux de tous les autres c e r v i 
d é s . I l fau t u n t r è s - b o n cheval pour l ' a t te indre , 
et, s ' i l a quelque avance , le me i l l eu r coursier ne 
peut y parveni r . 

A u coucher d u soleil , i l va au p â t u r a g e et r ô d e 
toute la n u i t . 

L a biche ne me t bas q u ' u n pe t i t , au p r in temps 
ou en automne. A u bou t de quelques j ou r s elle 
r e j o i n t son cerf , et les deux parents soignent le 
j eune faon. E n cas de danger, i ls le cachent dans 
les herbes, se m o n t r e n t au chasseur, l ' é l o i g n e n t 
de la piste de leur pe t i t , puis v iennent le r e t r o u 
ver a p r è s de longs d é t o u r s . Ce lu i - c i est-il pr is , i ls 
ne s ' é l o i g n e n t pas d u chasseur, d é c r i v e n t de 
grands cercles au tour de l u i , et s 'approchent à 
p o r t é e de f u s i l quand i ls entendent les b ê l e m e n t s 
p la in t i f s d u f a o n . Une paire su iv i t ainsi Rengger 
pendant une demi- l ieue . 

I I — 161 
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C a p t i v i t é . — Pris j e u n e , le b l a t o c è r e des 
pampas s'apprivoise parfa i tement . I l ar r ive à 
c o n n a î t r e tous les membres de la maison, les 
suit , accourt à leur apppel, j o u e avec eux, leur 
l è c h e les mains et le visage; i l v i t en bons r a p 
ports avec les chiens et les chevaux, les agace 
par de petits coups de cornes. 11 év i te les per
sonnes et les chiens é t r a n g e r s . On peut le n o u r r i r 
de v é g é t a u x crus ou cui ts , et i l aime beaucoup le 
sel. Lo r squ ' i l f a i t beau, i l reste en ple in a i r ; par 
le mauvais temps, i l se re t i re dans l ' é c u r i e . Pen
dant la chaleur, i l r umine . 

Le m â l e adulte exhale, sur tout à l ' é p o q u e d u 
r u t , une odeur t r è s - d é s a g r é a b l e , rappelant celle 
du n è g r e . Cette odeur est assez fo r te pour qu 'on 
puisse la sentir là où l ' an imal a passé depuis un 
quar t d 'heure. 

« Je je ta i une fois m o n lasso, d i t Rengger, au
tour du bois d ' u n g u a z u y ; j e ne l ' y laissai que 
j u s q u ' à ce que j'eusse t u é l ' an ima l ; i l contracta 
n é a n m o i n s une telle odeur, que j e ne pus plus 
m'en servir de quinze j ou r s . Je p o s s è d e une paire 
de bois dontles saillies osseuses, encore couvertes 
de poils , exhalent depuis h u i t ans cette odeur de 
n è g r e . El le se manifeste chez le m â l e à l ' âge 
d 'un an, mais ne se mont re jamais lorsqu 'on le 
c h â t r e de bonne heure. » 

Chasse. — On prend le b l a t o c è r e des pampas 
dans des chasses à t raque. Quelques chasseurs à 
cheval f o r m e n t u n demi-cerc le , et attendent le 
gibier que d'autres chasseurs et les chiens leur 
rabattent. Quand u n d'eux est assez p r è s d 'un bla
t o c è r e , i l s ' é l a n c e a u s s i t ô t et l u i je t te son lasso 
autour du bois ou des jambes. La r è g l e à obser
ver est de ne pas s'avancer t rop t ô t , sans quoi 
l ' an imal remarquera i t le chasseur de l o i n et ne 
pour ra i t plus ê t r e a t te in t . Lorsque le b l a t o c è r e 
est longtemps c h a s s é , i l f a i t des sauts comme le 
chevreui l , pou r d é r o u t e r les chiens , et se tap i t 
enf in dans les hautes herbes. L o r s q u ' i l est aux 
abois, i l f a i t preuve de courage, t i en t t ê t e aux 
hommes et aux chiens, se d é f e n d a n t à coups de 
cornes et de pied. Pa r fo i s , en traversant à che
val les pampas, on peut tuer u n guazuy au lever. 

Cet an imal , i n d é p e n d a m m e n t de l ' h o m m e , a 
encore à craindre le couguar. 

Usages e t p r o d u i t s . — L a chair d u faon est 
d é l i c a t e ; celle de la biche est d u r e ; celle du 
m â l e est immangeable, v u son odeur. De la peau 
de la b ê t e , on fa i t des tapis et des couvertures. 

L E S C H E V R E U I L S — CAPREOLUS. 

Die Relie, the Roebnek. 

C a r a c t è r e s . — Les chevreuils manquent de 
canines ; ils on t des la rmiers et une queue pres
que nuls ; les poils de l eu r r é g i o n fess iè re sont 
susceptibles de se h é r i s s e r et de s ' é t a l e r par suite 
des contract ions du muscle peaucier; leurs bois 
{fig. 253) sont droi ts , petits, et pourvus de leurs 

Fig. 253. Tête de chevreuil. 

andouillers, dont un antérieur, l'autre postérieur, 
tandis que l ' e x t r é m i t é de la perche reste à peu 
p r è s d ro i te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les che
vreui ls sont propres à l 'Eu rope et aux parties 
chaudes de l 'As ie . 

LE CHEVREUIL VULGAIRE— CAPREOLUS VVLGARIS. 

Das Reh, the Roebuck.. 

C a r a c t è r e s . — L e chevreu i l vulgai re (fig. 252), 
type d u genre, a env i ron l m , 1 5 de long et 74 cent. 
de h a u t ; sa queue n'est q u ' u n pe t i t moignon de 
2 cent, de l ongueu r au p lus . Des broquar ts peu
vent a t te indre , except ionnel lement , une longueur 
de l m , 3 0 et une hau teur de 80 cent . 

L e chevreui l est u n a n i m a l t r è s - é l é g a n t , qui 
p o u r r a i t insp i re r nos p o è t e s , comme la gazelle 
les p o è t e s arabes. I l d i f f è r e d u cer f é l a p h e par 
sa plus peti te t a i l l e , sa t ê t e cour te et obtuse. 

I l a le corps p ropor t ionne l l emen t peu é l a n c é , 
l ' avant- t ra in u n peu plus f o r t que l ' a r r i è r e - t r a in , 
le dos presque d r o i t , le gar ro t moins é l evé que le 
sac rum, les jambes hautes et minces , les sabots 
petits, minces et po in tus , le cou m é d i o c r e m e n t 
a l l o n g é . Les oreil les sont é c a r t é e s et de longueur 
moyenne, les yeux grands et v i f s , les cils de la 
p a u p i è r e s u p é r i e u r e t r è s - l o n g s . Les larmiers , 
peti ts , à peine m a r q u é s , ne sont que des d é 
pressions de 7 m i l l i m . de l o n g , i n c l i n é e s , nues, 
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en f o r m e de t r i ang le a r r o n d i . L e bois est p o r t é 
sur des saillies larges; les tiges sont for tes , à 
perles t r è s - s a i l l a n t e s . D 'o rd ina i re , la t ige p r i n c i 
pale ne por te que deux andouil lers . 

« L ' e s t ima t ion , en termes de v é n e r i e , des an
douil lers d u cerf , d i t Blasius, ne nous donne pas 
la l o i de l a f o r m a t i o n d u bois. Si l ' on veut s'en 
t en i r aux lois na ture l les , i l f au t accorder plus 
d ' impor tance à la f o r m e du bois qu 'au nombre 
des andoui l lers . Dans le p remier hiver , le che-
vrillarda u n seul andoui l ler , mince , ef f i lé , p o r t é 
par une pet i te saillie ; chez le broquart de 
d e u x i è m e t ê t e , la t ige est d iv isée environ en son 
m i l i e u ; la t ige principale se d i r ige en a r r i è r e en 
f o r m a n t un angle, l ' andoui l le r e x t é r i e u r se porte 
en avant. 

« Cette in f lex ion angulaire de la t ige est plus 
impor tan te que ne l'est la p r é s e n c e de l ' a n d o u i l 
ler accessoire, et l ' on a en r é a l i t é u n broquar t 
de seconde t ê t e lorsque cette i n f l e x i o n existe, et 
que l 'andoui l ler manque . Chez le six-cors, la t ige 
p r é s e n t e une seconde in f l ex ion ; elle se d i r ige en 
avant, tandis que le second andoui l ler est i n c l i n é 
en a r r i è r e . C'est cette i n f l e x i o n q u i d é t e r m i n e le 
six-cors, et on d é s i g n e r a comme te l t ou t bro
quart ayant cette double i n f l e x i o n , quand bien 
m ê m e les andouil lers seraient absents. 

« C'est là le t e rme ordina i re d u d é v e l o p p e 
ment du bois chez le chevreui l ; chaque a n n é e , 
le bois aura le m ê m e nombre d 'andouil lers . Mais, 
d'autres fo is , la m u l t i p l i c a t i o n cont inue . Chez le 
huit-cors, la t ige pr inc ipale s ' incline encore une 
fois en a r r i è r e et porte u n andoui l le r l a t é r a l . Le 
dix-cors est le t e rme r é g u l i e r le plus é levé que j e 
connaisse. I l se p r o d u i t lorsque les deux an
douillers s u p é r i e u r s d u six-cors p r é s e n t e n t une 
enfourchure ; i l y a dans ce cas u n andoui l le r 
moyen a n t é r i e u r , une enfourchure t e rmina le su
p é r i e u r e , et une enfourchure l a t é r a l e p o s t é 
r ieure . Les seuls bois de celte f o r m e que j ' a i e vus 
provenaient de Smyrne et de la Croatie. 

« Assez souvent, une longue perle saillante se 
d é v e l o p p e de chaque cô té de la t ige pr inc ipale , 
au-dessous de l ' andoui l ler moyen. El le a t te in t 
quelquefois une longueur de 3 cent, et peut ê t r e 
r e g a r d é e comme u n andoui l le r . » 

Les mal fo rmat ions du bois d u b roqua r t sont 
t r è s - c o m m u n e s . On vo i t , dans les collections, les 
formes les plus extraordinaires . Andou i l l e r s 
n o m b r e u x , empaumures à andoui l lers l a t é 
raux, etc. I l y en a à t ro is saillies et à t ro is bran
ches, d'autres à saill ie et à branche uniques, etc. 
De vieilles c h è v r e s m ê m e s on t quelquefois de 
courtes cornes. Radde en v i t une à Sajan, q u i 

po r t a i t une corne au m i l i e u d u f r o n t ; elle é t a i t 
f o r m é e de quatre andouillers divergents, naissant 
d'une m ê m e base, u n d'eux avait une longueur 
de 63 m i l l i m . M . le garde forest ier B l o c k me 
c o m m u n i q u a u n bois analogue; i l é t a i t c o m p o s é 
de deux tiges longues d 'envi ron 6 cent . ; u n vieux 
chasseur y f u t t r o m p é ; i l p r i t la c h è v r e pour u n 
broquar t et la tua. 

L e p o i l d u chevreui l est é p a i s , lisse et c o u c h é ; 
i l varie suivant les saisons. E n é t é , i l est c o u r t , 
en h iver , i l est plus long , sur tout dans les par
ties i n f é r i e u r e s . On compte de h u i t à d ix soies 
longues entre l 'œ i l . Les jambes de devant, celles 
de d e r r i è r e , le dos et les flancs sont d 'un r o u x 
f o n c é en é t é , gris b r u n en h i v e r ; le ventre et la 
face in terne des membres sont tou jours de cou
leur plus claire. Le f r o n t et le dos d u museau 
sont d 'un b r u n n o i r ; les cô t é s de la t ê t e , en ar
r i è r e des yeux, d 'un roux jaune ; le men ton , la 
m â c h o i r e i n f é r i e u r e , blancs. Une peti te tache 
blanche existe de chaque cô t é de la l èvre s u p é 
r i eu re ; une tache brune occupe le m i l i e u de la 
l èvre i n f é r i e u r e . L a face externe des oreilles est 
plus f o n c é e que le reste d u corps ; leur face i n 
terne est couverte de poils blanc j a u n â t r e . L e 
d e r r i è r e est j a u n â t r e en é t é , blanc en h ive r 

Le faon est roux , avec de petites taches rondes 
blanches ou jaunes. 

Le chevreui l o f f re de f r é q u e n t e s variat ions de 
couleur , dont quelques-unes sont h é r é d i t a i r e s . 
D i e t r i c h de W i n c k e l l en cite u n grand n o m b r e . 
Dans le c o m t é de Denneberg, i l y a des chevreuils 
n o i r d'encre ; dans le c o m t é de Schaumbourg , 
no i r de corbeau, p roduisan t des faons de m ê m e 
couleur ; dans le pays d 'Erbach on a t u é des bro-
quarts couleur de p l o m b . On vo i t plus f r é q u e m 
ment des chevreuils blancs ; ra rement , des che
vreui ls adultes, t a c h e t é s ; plus ra rement encore 
des chevreuils cou leur d 'argent. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e chevreu i l 
vulga i re , si l ' on excepte les pays d u N o r d , se 
t rouve dans tou te l 'Europe et dans une grande 
part ie de l 'Asie . Le 58 e d e g r é de la t i tude parai t 
ê t r e sa l i m i t e s u p é r i e u r e . I l a d i sparu de plusieurs 
endroits . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On peut d i re 
d'une m a n i è r e g é n é r a l e que le chevreui l se t rouve 
dans toutes les grandes f o r ê t s , de la plaine c o m m e 
de la montagne, et quelles qu 'en soient les essen
ces; i l p a r a î t rechercher les l i eux secs et les bois 
d'arbres f eu i l l u s . I l p r é f è r e les t a i l l i s , les jeunes 
coupes o ù i l t rouve de l ' ombre et de l ' o b s c u r i t é . 
E n h iver , i l descend des hauteurs dans la plaine ; 
i l y r emonte en é t é , et, l o r s q u ' i l habite les p l a i -
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n é s , i l s'avance souvent dans les champs et s ' é 
t ab l i t dans les moissons. Suivant que l ' endroi t 
est t ranqui l l e ou ne l'est pas, i l se t i en t dans les 
fo rê t s c l a i r - s e m é e s ou é p a i s s e s , et y passe le 
j o u r , au repos, sur u n l i t de feui l les s è c h e s . 

Le chevreui l a beaucoup des habitudes du 
ce r f ; i l en d i f f è r e cependant c o n s i d é r a b l e m e n t 
par ses m œ u r s . Ses mouvements sont vifs et gra
cieux. I l f a i t des bonds é n o r m e s , f r a n c h i t sans 
aucun e f fo r t apparent les haies et les f o s s é s ; i l 
g r impe t r è s - b i e n et nage à mervei l le . I l a l ' o u ï e , 
la vue , l 'odorat excellents; i l est p ruden t , r u s é , 
m é f i a n t . 

« L a douceur, la soumiss ion , d i t D ie t r i ch de 
W i n c k e l l , b r i l l e n t dans son regard, et cependant 
i l ne se laisse apprivoiser que l o r squ ' i l a é t é pr is 
t r è s - j e u n e ; autrement , i l garde tou jours quelque 
chose de sa m é f i a n c e et de sa t i m i d i t é i n n é e s . I l 
est te l lement peureux que, surpr is , i l pousse u n 
c r i de ter reur , et ne peut m ê m e plus prendre la 
f u i t e , i l t ro t t ine dans u n pe t i t espace et devient 
ainsi la v ic t ime de vulgaires chiens de paysans 
ou des carnassiers. Dans les endroits o ù les che
vreuils sont t ranqui l les et ne sont pas c h a s s é s , 
la vue de l ' homme ne leur inspire pas beaucoup 
de cra in te ; i ls le laissent approcher j u s q u ' à t rente 
et m ê m e v i n g t - c i n q pas, sans se d é r a n g e r de leur 
p â t u r e . A u c u n autre g ib ier n'est aussi fac i lement 
surpris au g î t e que le chevreui l ; s ' i l dor t , ou bien 
s ' i l r u m i n e t ou t éve i l l é , i l doit se cro i re par
fa i tement c a c h é par les buissons et les hautes 
herbes. » 

L a voix d u chevreui l est v a r i é e . Le b roquar t , 
sur tout à l ' é p o q u e d u r u t , pousse u n c r i bas, 
s a c c a d é , que rendent les syllabes bê, bê; i l ap
pelle, disent les chasseurs. L a voix de la chevrette 
a u n t i m b r e plus c r i a rd , plus é l e v é ; le faon f a i t 
entendre une sorte de p iaulement d i f f i c i l e à d é 
te rminer . L a douleur arrache au chevreui l u n 
c r i semblable à ce lu i d u faon ; l o r squ ' i l est ef
f r a y é , sa voix devient rauque et cr iarde. 

Les chevreuils ne se r é u n i s s e n t jamais en t r o u 
pes aussi nombreuses que les cerfs. L a plus 
grande part ie de l ' a n n é e , i ls v i v e n t v e n petites 
fami l les c o m p o s é e s d 'un b roquar t , d'une et rare
men t de deux ou t rois chevrettes avec leurs pe
t i t s ; ce n'est que là o ù les broquarts ne sont pas 
assez nombreux , q u ' o n vo i t des troupes de douze 
à quinze ind iv idus . 

Le b roquar t est le gu ide , le gardien, le d é f e n 
seur de la f a m i l l e . I l ne s'en s é p a r e que rare
ment , et selon toute p r o b a b i l i t é dans le cas seu
lement o ù u n autre m â l e , plus jeune et plus f o r t , 
p r end ?a place, et où i l c ro i t que le me i l l eu r 

pa r t i pour l u i est de se re t i re r . Cela arr ive d'or
dinaire au commencement de l ' é t é ; mais i l ne 
reste ainsi sol i ta ire que ju squ ' au m o m e n t des 
feui l les . I l r ô d e alors , i n q u i e t , pou r ohercher 
une jeune chevre t te , et reste avec elle j u s q u ' à 
ce qu'el le soit pleine ; puis i l la qu i t t e pour une 
autre , avec laquel le i l demeure jusqu ' au pr in
temps, sans m a l se compor te r cependant vis-à-vis 
de la p r e m i è r e , une fo is qu 'e l le a mis bas. En 
hiver , plusieurs f ami l l e s se r é u n i s s e n t et vivent 
ensemble dans la plus grande ha rmon ie . 

Sa n o u r r i t u r e est à peu p r è s la m ê m e que celle 
d u cerf ; i l est cependant plus f r i a n d ; i l choisit 
les plantes les plus d é l i c a t e s . I l se nou r r i t princi
palement des feui l les de d i f f é r e n t s arbres , de 
bourgeons de sapin, de c é r é a l e s encore vertes, 
d'herbes, etc. I l a ime beaucoup le sel et a besoin 
d'eau p u r e ; mais la p lu i e et la r o s é e q u i recou
vrent les feui l les paraissent l u i su f f i re . Les che
vreui ls ne causent de d é g â t s que quand ils sont 
t r è s - n o m b r e u x , et seulement dans les cultures 
q u i sont au voisinage des f o r ê t s . I l s pénètrent 
cependant parfois dans les j a r d i n s , franchissant 
h a r d i m e n t les haies et les palissades. I ls fouillent 
t o u t le sol pour me t t r e à n u les pommes de 
terre , comme le f o n t les cerfs , et ne foulent pas 
les moissons autant que ceux-ci en s'y couchant; 
par con t r e , ils f o n t beaucoup de m a l aux jeunes 
arbres. Ce n'est que dans ces derniers temps que 
le mode de r ep roduc t ion d u chevreui l a é té bien 
connu . On a longtemps d i s c u t é sur l ' époque du 
r u t ; on vou la i t en admet t re deux, u n vrai rut 
en a o û t , u n f aux r u t en novembre . Die t r ich de 
W i n c k e l l a o b s e r v é l ' accouplement au mois 
d ' a o û t ; i l est cependant enc l in à admettre qu'il 
se r é p è t e en novembre , b i en q u ' à cette époque 
le b roqua r t a i t d é j à depuis longtemps perdu son 
bois. 

« On a t ou t i n v o q u é , d i t Blasius, contre l'exis
tence d 'une p é r i o d e de r u t en novembre : l'ac
couplement au mois d ' a o û t , l ' embonpoint du 
b roquar t avant ce m o m e n t , la chute des bois en 
octobre, l eur p o u s s é e p r é c i s é m e n t au mois de 
novembre , la concept ion en a o û t , suivie de la 
dispersion des c h è v r e s , q u i me t t en t bas en mai ; 
mais t o u t en va in . Ces an imaux se poursuivent 
sans c o n s é q u e n c e pendant l ' h i ve r , et cela doit 
suf f i re pour a n é a n t i r toutes ces raisons. I l faut 
ne pas savoir i n t e r p r é t e r les fa i t s p o u r douter de 
la r é a l i t é d u r u t au mois d ' a o û t . Les broquar ts se 
l i v r e n t à ce momen t des combats a c h a r n é s ; ils 
se dressent sur leurs pattes de d e r r i è r e , se donnent 
des coups de t ê t e , c o m m e le f o n t les boucs, ou, 
prenant u n é l a n , se p r é c i p i t e n t l ' u n sur l 'autre 
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pour se transpercer de leurs cornes. » E n u n 
mot , toute leur m a n i è r e d ' ê t r e mon t re qu ' i l s sont 
bien en r u t . Les observateurs j u d i c i e u x n 'en ont 
jamais d o u t é , et les fai ts du reste le d é m o n t r e n t . 

V o i c i ce q u i se passe : l 'œuf f é c o n d é reste en 
quelque sorte à l ' é t a t de d é v e l o p p e m e n t latent ; 
depuis le m o m e n t de l 'accouplement jusqu ' au 
mois de novembre , l ' é v o l u t i o n de l ' embryon s'y 
f a i t t r è s - l e n t e m e n t ; mais , à par t i r de cette é p o 
que, elle s'accentue. Les chasseurs q u i exami
n è r e n t des chevrettes pleines pendant cette pre
m i è r e p é r i o d e , ne t r o u v è r e n t nu l l e trace de ges
ta t ion ; i ls ne surent pas r e c o n n a î t r e l ' embryon. 
Mais le grand veneur de V e l t h e i m , le D r Pockels, 
le D r Ziegler et sur tout l ' i l lus t re embryologiste 
Bischoff repr i ren t ces observations, d é c o u v r i r e n t 
le processus r é e l , et r é d u i s i r e n t t ou t lè m e r v e i l 
leux à ce f a i t : qu 'un an imal relat ivement de pe
t i te ta i l le porte pendant quarante semaines. Si 
l 'on n'avait r a i s o n n é que par i n d u c t i o n , d ' a p r è s 
ce que l ' on observe chez le cerf, on n 'aurai t pas 
eu besoin de recour i r à de telles h y p o t h è s e s . 

Quatre ou c i n q jou r s avant de met t re bas, la 
chevrette s ' é l o i g n e d u b roquar t pendant q u e l 
ques heures seulement , les premiers j ou r s , puis 
pendant u n temps plus long , j u s q u ' à ce qu ' en f in 
elle s'isole c o m p l è t e m e n t . L a mise bas a l i eu 
dans u n endroi t b ien t r anqu i l l e , c a c h é , sol i ta ire . 
Les jeunes chevrettes n 'on t d 'ordinai re q u ' u n 
pe t i t ; les viei l les, deux o u t ro is . L a m è r e cher
che à met t re sa p r o g é n i t u r e à l ' ab r i des ennemis 
q u i la menacen t ; au m o i n d r e signe de danger, 
elle l ' aver t i t en f r appan t le sol d u p ied , ou en 
poussant u n c r i pa r t i cu l ie r . Les faons, s'ils sont 
tout jeunes, se tapissent à t e r r e ; plus t a rd , ils 
fu ien t avec leur m è r e . Lorsqu ' i l s ne peuvent 
l ' accompagner , elle cherche à d é t o u r n e r l ' en
nemi , en l ' a t t i ran t sur el le, comme f o n t les au
tres c e r v i d é s . L u i e n l è v e - t - o n u n pet i t , elle suit 
longtemps le ravisseur, cour t de c ô t é et d'autre, 
appelle, montrant ainsi son i n q u i é t u d e . 

« Cette tendresse ma te rne l l e , d i t D i e t r i c h de 
W i n c k e l l , m'a plus d'une fois t o u c h é , et m 'a f a i t 
remettre en l ibe r t é le faon que j 'avais e n l e v é ; la 
m è r e , pour m'en r é c o m p e n s e r , examina i t soi
gneusement si r i en n ' é t a i t a r r i v é à son nou r r i s 
son; elle t é m o i g n a i t par ses caresses et ses 
gambades toute la j o i e qu 'e l le é p r o u v a i t à le 
retrouver sain et sauf. » 

A h u i t j ou r s , les petits accompagnent leur 
m è r e au p â t u r a g e ; à d ix ou douze jours , ils 
sont assez for ts pour la suivre. El le re tourne 
alors avec eux à son ancien can ton ; elle ap
pel le le m â l e , et les faons l 'accompagnent de 

leurs b ê l e m e n t s ; quand i l a r r ive , elle le caresse 
tendrement , et t é m o i g n e ainsi le p la is i r qu 'e l le a 
de le revoir . Le b roquar t reprend alors la d i 

rec t ion de la f a m i l l e . 
Les faons te t tent jusqu 'en a o û t ou septembre; 

à deux mois cependant, ils commencent à man
ger des herbes, que l eu r m è r e l eu r apprend à 
choisir . A d ix mois , quand la chevrette est de 
nouveau pleine, les faons la qu i t t en t . A quatorze 
mois , ils sont aptes à se reprodui re , et devien
nent à l eur tour chefs de f a m i l l e . 

A quatre mois , le f r o n t a l du j eune "chevreui l 
commence à se b o m b e r ; le mois suivant , appa
raissent des saillies q u i s'accroissent de plus en 
plus, et, en h iver , se mont ren t les premiers an
doui l lers , longs de 8 à 10 cent. E n mars, le jeune 
b roquar t les d é p o u i l l e de leur peau ; en d é c e m 
bre, i l les perd . E n trois mois , le bois de seconde 
t ê t e se d é v e l o p p e . U tombe en automne, u n peu 
plus tô t que le p remier bois n'est t o m b é . Les 
vieux broquarts le perdent en novembre comme 
tous les c e r v i d é s . L a mue est en rappor t avec les 
fonct ions g é n i t a l e s : elle a l i e u a p r è s le r u t , ainsi 
que la chute des bois. Le nouveau bois pousse en 
hiver , i l est c o m p l è t e m e n t d é v e l o p p é quand l ' an i 
m a l a son pelage d ' é t é . 

Chasse. — On chasse le chevreu i l comme le 
cerf. Le f u s i l est plus f r é q u e m m e n t e m p l o y é 
contre l u i que la carabine. Dans certaines c o n 
t r é e s , on entoure de toiles de grandes é t e n d u e s 
de f o r ê t s et on rabat le gibier vers le chasseur ; 
on f a i t aussi des chasses à traque ; parfois , en f in , 
le chasseur, à l ' é p o q u e d u r u t , a t t i re le b roqua r t 
en i m i t a n t le b ê l e m e n t de la chevrette. T r è s - r a 
rement l ' an ima l se d é f e n d avec ses bois , j amais 
i l n 'at taque l ' h o m m e , q u i est son plus dangereux 
ennemi . 

Le chevreui l devient la proie d u l y n x et d u 
loup ; le chat sauvage et le r enard , et quelque
fois m ê m e la belette, é g o r g e n t et d é v o r e n t les 
jeunes faons. 

C a p t i v i t é . — Les faons, pris peu de j o u r s 
a p r è s la naissance, s 'apprivoisent par fa i tement , 
deviennent de v é r i t a b l e s an imaux domestiques, 
sans jamais cependant at teindre la m ê m e taille 
en c a p t i v i t é qu 'en l i b e r t é . Les lignes suivantes 
de W i n c k e l l nous mon t r en t j u s q u ' à quel po in t 
i ls peuvent devenir f ami l i e r s . 

« U n de mes f r è r e s , d i t - i l , avait une chevrette 
a p p r i v o i s é e , q u i paraissait se complai re dans la 
s o c i é t é des hommes . Souvent elle se couchai t à 
nos pieds, o u p r o f i t a i t volont iers de la pe rmis 
sion qu 'on l u i donnai t de se coucher sur le ca
n a p é , aux c ô t é s de m a b e l l e - s œ u r . E l l e j o u a i t 
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avec les chiens et les chats. Ceux-ci Ja m a l t r a i 
taient-ils, elle les en punissait en l eu r donnant 
des coups de patte. E l l e sortait soit avec nous, 
soit toute seule ; mais alors u n b roqua r t se j o i 
gnai t d 'ordinai re à elle et l 'accompagnai t j u s 
q u ' à l ' e n t r é e d u v i l lage . A l ' é p o q u e d u r u t , elle 
restait plusieurs jours et plusieurs nui ts dans la 
f o r ê t , tout en venant fa i re à son m a î t r e de cour
tes visites ; une fois pleine, elle revenait à la 
maison et y met ta i t bas au temps ord ina i re . 
Mais les faons, nour r i s de son l a i t , restaient 
sauvages ; au mois d 'octobre, on les met ta i t en 
l i b e r t é . M ê m e à l ' é p o q u e du r u t , la chevrette à 
l 'appel de son m a î t r e , le suivait j u s q u ' à la l i s i è re 
de la f o r ê t ; a r r i v é e là , elle s ' a r r ê t a i t et poussait 
u n c r i pour appeler son compagnon. 

« M e c ro i r a i t -on , si j e disais que ce charmant 
an imal , q u i portai t , pour se dis t inguer , u n col l ier 
avec une clochette, f u t t u é par quelque m é c h a n t 
qu i nous est tou jours r e s t é i n c o n n u . U n j o u r , 
nous la t r o u v â m e s dans les b l é s , atteinte d 'un 
coup de f eu et à une é p o q u e , o ù , dans nos en
virons d u moins , aucun de ceux q u i avaient le 
d ro i t de chasse n 'aurai t t i r é sur une chevrette. » 

C'est malheureusement là la f i n ordinaire des 
chevreuils q u i , h a b i t u é s à la soc ié t é de l ' h o m m e , 
se mont ren t à u n chasseur par accident ou à 
quelque i n d i v i d u m é c h a n t et grossier. Je pour 
rais en ci ter plusieurs exemples, et j e connais 
des forestiers q u i ne dressent plus de chevreuils, 
pour n 'avoir pas la douleur de rencontrer u n 
j o u r , ainsi a s s a s s i n é , l ' an imal auquel ils se se
raient a t t a c h é s . 

I l f au t apprivoiser des chevrettes et non des 
broquarts , carceux-c i , en vieill issant, deviennent 
m é c h a n t s et impudents . I l s on t perdu leur t i 
m i d i t é i n n é e ; i ls connaissent l ' h o m m e , savent 
qu ' i l s n 'on t r i en à c ra indre , n i de sa par t n i de 
celle des chiens, et, incommodes pour tous, i ls 
sont m ê m e dangereux pour les enfants. 

U n jeune chevreui l qu'avait u n a m i de m o n 
p è r e , le garde forestier g é n é r a l Heerwar t , s ' é t a i t 
mis dans la t ê t e que la niche d u chien l u i é t a i t 
une couchette t r è s - c o n v e n a b l e ; i l y al lai t quand 
l ' idée l u i en prenai t . Basco, le l é g i t i m e pro
p r i é t a i r e , y é t a i t - i l , i l le f rappa i t de ses pattes 
de devant j u s q u ' à ce que le pauvre chien e û t pris 
la f u i t e la t ê t e basse, la queue entre les jambes . 
I l savait b ien q u ' i l ne pouvai t toucher au favor i 
de son m a î t r e ; i l é t a i t o b l i g é de l u i c é d e r . 

De vieux broquarts s ' é l a n c e n t parfois sur des 
eniants, et sur tout sur des femmes, et peuvent 
les blesser g r i è v e m e n t avec leurs cornes ; i l ne 
f a u t donc pas les é l e v e r . 

Usages e t p r o d u i t s . — L e chevreu i l donne & 
l ' h o m m e sa chair , sa peau et son bois, et i l cause 
b i en moins de d é g â t s que le cerf , aussi n'est-il 
pas autant d é t e s t é . Pour des amateurs, qu i ne 
regardent pas à la des t ruc t ion de quelques arbres, 
le chev reu i l est u n a n i m a l c h é r i , car, l à o ù i l se 
sent en s é c u r i t é , i l ne c r a in t pas de se mont rer 
dans les p r é s et les c l a i r i è r e s , et d 'orner a g r é a 
b lement le paysage. C'est ce m o t i f q u i f a i t tenir 
des chevreuils dans les parcs. 

LES DAGUETS — SUBULO. 

Die Spiesshirsche. 

Caractères. — Il existe dans l'Amérique du 
Sud deux petites e s p è c e s de c e r v i d é s , d i f f é r a n t de 
toutes les autres par la f o r m e de l eu r bois, qu i 
est r é d u i t à la t ige , sans aucune r a m i f i c a t i o n . Ils 
sont en ou t re c a r a c t é r i s é s par des fossettes la
crymales petites et une tou f fe de poils au côté 
in te rne d u tarse ; ils n ' o n t n i glandes u n g u é a l e s 
n i canines. 

Les deux e s p è c e s sont le daguet b r u n et le 
daguet r oux , Quazu-vira et Quazu-pyta, comme 
les appel lent les Guaranas. Us hab i ten t tous deux 
le m ê m e pays. 

LE DAGUET BRUN —SUBULO SIMPL1CICORNIS. 

Der braune Spiesshirsch. 

Caractères. — Le daguet brun (fig. 254) est un 
des plus petits cerfs. I l a 1 m è t r e de long!; sa queue 
mesure 8 cent. ; sa hauteur , au gar ro t , est de 
63 cent . , et au sacrum de 69. I l a i e corps a l longé 
et le cou cou r t et mince ; la t ê t e cour te , é t ro i te 
en avant ; les jambes hautes, minces , gracieuses; 
les oreil les assez grandes ; les yeux petite et vifs ; 
les fossettes lacrymales à peine m a r q u é e s . Le 
m â l e , seul, por te u n bois , consistant en deux da
gues courtes, s imples , arrondies , assez épaisses 
à la rac ine , qu i vont en s 'amincissant, et se ter
m i n e n t par une poin te a i g u ë ; elles sont o b l i 
ques en hau t et en a r r i è r e , presque p a r a l l è l e s ; 
l eu r surface est recouverte de s i l lons . L a femelle 
a deux petites saillies q u i r emplacen t le bois . 

L e pelage, lisse et c o u c h é , ressemble à celui 
d u chevreui l ; les poils de la t ê t e et des jambes 
sont t r è s - c o u r t s ; ceux d u cou f o r m e n t une c r i 
n i è r e . L a cou leu r de la robe est u n j aune b r u n , 
le ventre et la face in te rne des jambes sont d 'un 
jaune blanc. Les poi ls sont blancs à l a racine, 
puis noirs , fauves, et e n f i n no i r s à la po in te . Les 
jeunes on t le dos g r i s -b run , les c ô t é s d u cou gris 
de cendre, avec une ra ie b r u n f o n c é a u m i -
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l i e u d u dos ; les flancs sont couverts de t ro is 
rangs de taches claires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le (laguet 
b r u n habi te la Guyane, le B r é s i l , le P é r o u , le 
Paraguay, et p e u t - ê t r e le Mexique . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l v i t dans 
la p la ine comme dans la montagne, et s 'é lève à 
5,300 m è t r e s au-dessus d u niveau de la mer . 
Dans la p la ine , i l habi te les grandes f o r ê t s vier
ges ; dans la montagne , les buissons i so lés ; i l 
év i t e les l i eux d é c o u v e r t s . 

Duran t le j o u r , i l se t i en t au repos dans les 
buissons ; au coucher du solei l , i l se rend à la 
l i s iè re des f o r ê t s pour y p a î t r e ; i l saccage les 
plantat ions avoisinantes, o u se contente de la 
n o u r r i t u r e q u ' i l t rouve sous bois. I l d é v a s t e sur
tou t les jeunes plantat ions de melons, de m a ï s , 
et p a r t i c u l i è r e m e n t de haricots . A u po in t du 
j o u r , i l rentre dans la f o r ê t . 

On rencontre le daguet b r u n seul ou avec sa 
b i c h e , mais jamais r é u n i à ses semblables pour 
f o r m e r u n t roupeau . L e m â l e et la femel le sont 
f idèles l ' u n à l 'autre et é l è v e n t en c o m m u n leur 
p r o g é n i t u r e . L a chevrette ne met bas q u ' u n seul 
pet i t , en d é c e m b r e ou en j anv ie r . Celu i -c i suit sa 
m è r e par tout d è s les t ro is o u c i n q premiers j ou r s 
de sa vie ; au commencement , i l t ro t te d e r r i è r e , 
puis i l cour t devant e l le . U n danger menace- t - i l , 
i l se cache dans les buissons, et la m è r e s 'enfui t . 

Les deux daguets connus sont t r è s - c r a i n t i f s . 
Lorsqu ' i l s von t au p â t u r a g e , i l s ne sortent d'a
bord q u ' à m o i t i é de la f o r ê t , regardent de tous 
cô t é s , f o n t quelques pas, recommencent leur 
inspect ion. A p e r ç o i v e n t - i l s u n ennemi , i ls f u i e n t 
dans la f o r ê t ; si l ' ennemi est l o i n , i ls le regar
dent quelque temps avec c u r i o s i t é , avant de 
prendre la f u i t e . 

Les daguets ont pour ennemis naturels les 
grands oiseaux de p ro ie , les f é l i e n s et les chiens 
sauvages. 

Chasse. — On les chasse avec des chiens, ou 
bien on les t i r e à l ' a f fû t . 

Les daguets sont agiles, mais ne r é s i s t e n t pas à 
la fa t igue . Avec u n bon cheval , on peu t fac i le
men t les forcer , les at teindre, les p rendre avec 
un lasso. U n bon chien les attrape en une d e m i -
heure, si la forêt n'est pas t rop é p a i s s e . 

C a p t i v i t é . — Les i n d i g è n e s at t rapent assez 
souvent des faons pour les apprivoiser . I l f a u t 
les t en i r a t t a c h é s ou e n f e r m é s dans u n en 
clos, à cause des d é g â t s qu ' i l s causent aux p lan
tat ions. Tan t qu ' i l s sont jeunes, i l s sont dociles 
et p r i v é s , j amais cependant au m ê m e d e g r é que 
le c h e v r e u i l ; non-seulement les m â l e s , mais 

encore les femelles se p r é c i p i t e n t sur l ' h o m m e 
et peuvent donner de violents coups avec leurs 
jambes de devant. Les daguets, pr is jeunes , s'ha
b i tuen t dans les commencements à la m a i s o n ; 
mais, peu à peu, i ls s'en é l o i g n e n t t o u j o u r s plus , 
et f inissent par la qu i t t e r , sans cependant l ' o u 
b l ie r c o m p l è t e m e n t . Rengger en v i t u n revenir 
a p r è s d ix mois , p o u r y chercher u n refuge con
tre des chiens q u i le poursuivaient . 

A u Ja rd in zoologique de Hambourg , nous avons 
eu quelque temps une femel le de daguet; elle 
é t a i t charmante et gracieuse. Probablement cet 
an imal avait v é c u depuis sa jeunesse dans la so
c i é t é des hommes ; i l donnai t en toute occasion 
des t é m o i g n a g e s de sa confiance et de son atta
chement . On pouvai t le toucher , le caresser, le 
soulever, l ' empor ter , sans q u ' i l f î t la m o i n d r e 
tentative de r é s i s t a n c e . I l v iva i t en bonne i n t e l 
ligence avec les autres cerfs ; j amais j e n 'a i 
connu c r é a t u r e plus douce, p lus paisible. I l sup
por ta i t m a l le c l ima t de l 'Al lemagne d u N o r d ; 
n é a n m o i n s i l é t a i t moins f r i l e u x que j e ne l ' a u 
rais c ru . I l ne cra ignai t pas la p lu i e , et se la is
sait m ê m e fo r t emen t m o u i l l e r . L a boue, par 
contre , l u i é t a i t insupportable . I l n ' a ima i t pas le 
vent , et cherchai t contre l u i u n ab r i dans son 
é c u r i e . Rarement i l mangeait de l 'herbe q u i 
croissait dans son enclos ; i l p r é f é r a i t , sans doute 
par suite de l 'hab i tude , une n o u r r i t u r e s è c h e , et 
sur tout d u pa in et des g â t e a u x . 

Malheureusement j e ne pus fa i re de longues 
observations "sur ce charmant a n i m a l . U é t a i t 
d e s t i n é aux enfants du pr ince roya l de Prusse, et 
j e ne pus le garder . 

Usages e t p r o d u i t s . — O n mange la cha i r 
des daguets, q u i est t r è s - e s t i m é e , et l eur peau 
sert à r ecouvr i r les selles. 

LES CERVULES — CERVULUS. 

Die Muntjakhirsche 

Caractères. — Les cervules sont caractérisés 
par leur pet i te t a i l l e , leur bois i m p a r f a i t , leurs 
fossettes lacrymales larges et profondes, l'absence 
d u pinceau de poils aux jambes de d e r r i è r e . 

Une autre p a r t i c u l a r i t é des an imaux de ce 
genre consiste dans le d é v e l o p p e m e n t que p ren 
nent les dents canines s u p é r i e u r e s dans les i n d i 
vidus m â l e s ; elles s 'allongent et sont visibles 
e x t é r i e u r e m e n t c o m m e celles des chevrotains 
à musc. Elles ont aussi la m ê m e dest inat ion, et 
pendant le temps d u r u t , les cervules s'en ser
vent lorsqu ' i l s se bat tent entre eux p o u r la pos
session des femelles . 
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2S4. Le Daguet brun. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les es
p è c e s de ce genre habi tent les Indes et les î les 
de la Sonde. 

LE CERVULE MUNTJAC OU KIDANG — CERFULVS 
MUNTJAC. 

Der Muntjak ou Kidang. 

Caractères.—Le muntjac ou kidang (fig. 255) 
est l ' e spèce la plus connue. I l a à peu p r è s la 
ta i l le du chevreui l ; i l mesure donc l m , 3 0 de l o n 
gueur, 72 cent, de hauteur au garrot , et 80 cent. 
au sacrum. Le m â l e por te u n bois reposant sur 
des saillies t r è s - l o n g u e s . L a t ige se recourbe 
d 'abord u n peu en avant et en dehors , et s ' in
f l éch i t brusquement en a r r i è r e et en dedans 
vers le sommet. S imple dans le p r inc ipe , cette 
tige porte plus t a r d u n andoui l ler d ' œ i l , cou r t , 
f o r t , p o i n t u , obl ique en haut et en avant. Les 
saillies sont p l a c é e s l 'une p r è s de l 'aut re , pou r 
s ' é c a r t e r ensui te ; elles ont envi ron 8 cent, de 
haut , sont recouvertes de poils s e r r é s , et se 
t e rminen t par une rosette f o r m é e d 'un seul r a n g 
de grandes perles. Avec l ' âge , ces saillies devien
nent plus fortes, et l eur nombre est plus g rand . 
Le bois porte des sillons l ong i tud inaux profonds , 
mais pas de perles. 

Le cervule m u n t j a c est u n c e r v i d é assez é l a n c é , 
v igoureux ; i l a le corps r a m a s s é , le c o u de l o n 
gueur moyenne, la t ê t e cour te , les jambes hautes 

et minces , la queue cour te et t o u f f u e . Son pelage 
est cour t , lisse et é p a i s ; les poils sont minces, 
luisants et cassants; i l a le dos b run- jaune , le 
m i l i e u d u dos plus f o n c é , d ' u n b r u n c h â t a i n , la 
nuque d ' u n b r u n cannelle, le museau brun-jaune, 
la face a n t é r i e u r e des saillies f ronta les m a r q u é e 
de bandes b r u n f o n c é , la face externe des oreil
les d 'un b r u n jaune f o n c é , l eur face interne, 
le men ton , la gorge, le ventre , la face interne 
des m e m b r e s , les fesses et la face i n f é r i e u r e de 
la queue blancs ; la p o i t r i n e est j a u n â t r e , ta
c h e t é e de b l anc ; les pieds de devant sont d'un 
b r u n f o n c é , m a r q u é s de raies blanches en avant, 
noires en a r r i è r e ; les sabots sont noi rs et sur
m o n t é s d 'une tache b lanche ; le bois est blan
c h â t r e , t i r a n t sur le j aune . 

Cette e s p è c e o f f r e de nombreuses v a r i é t é s . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e munt j ac 

habi te Sumat ra , Java, B o r n é o , Banca et la pres
q u ' î l e Malaisienne. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s HorS-
field, à q u i nous devons l ' h i s to i re d u cervule 
m u n t j a c , cet a n i m a l est t r è s - a t t a c h é à sa de
m e u r e ; i l ne la qu i t t e j amais volonta i rement . 
Certaines l oca l i t é s sont connues c o m m e de
meures habi tuel les d u m u n t j a c depuis des temps 
i m m é m o r i a u x . Cet a n i m a l p a r a î t se c o m p l a i r e 
dans les r é g i o n s peu é l e v é e s , r iches en coll ines 
et en val lons, et p lus encore au p i e d des hautes 
montagnes o u à la l i s i è r e des f o r ê t s . A Java, 
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on t rouve nombre de pareils endroi ts ; de grandes 
é t e n d u e s de t e r ra in sont recouvertes de hautes 
herbes, de buissons, d'arbres de moyenne hau
teur , f o r m a n t de petits f o u r r é s , et elles ne sont 
interrompues que par quelques petites parcelles 
cu l t ivées . C'est là que v ivent les munt jacs , soit 
par paires, soit, hors de l ' é p o q u e d u r u t , par pe
tites fami l les . 

Ils se nourrissent p r i n c i p a l e m e n t de ces hautes 
herbes, q u i , à Java, recouvrent toutes les 
b r u y è r e s , une e s p è c e de phyllanthes, d é c r i t e par 
les voyageurs sous le n o m A'allang-allang : là 
aussi i l t rouve u n grand n o m b r e de m a l v a c é e s . 
Lorsque la s é c h e r e s s e est à son comble , c ' e s t - à -
d i re vers le m i l i e u de l 'h iver de Java, u n peu 
avant que les arbres r e v ê t e n t leurs nouvelles 
feui l les , on met le feu aux herbes s è c h e s ; la v é 
g é t a t i o n des plantes au pr in temps suivant n 'en 
est que plus f a v o r i s é e , et à la p r e m i è r e p lu i e , 
comme par u n coup de baguette, la terre se c o u 
vre d 'un nouveau tapis verdoyant . Dans ces en
droi ts , r iches en eau et peu h a b i t é s , le m u n t j a c 
t rouve surabondamment t o u t ce q u ' i l l u i fau t , 
et i l y v i t en s û r e t é . 

Les fai ts re la t i fs à la r ep roduc t ion d u cervule 
m u n t j a c sont encore peu connus. On sait seule 
men t que l ' e s p è c e entre en r u t en mars et en 
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a v r i l ; q u ' à cette é p o q u e , les m â l e s , q u i v iven t 
seuls le reste de l ' a n n é e , cherchent les femelles, 
les f é c o n d e n t , restent quelque temps avec elles, 
pour les abandonner b i e n t ô t . On ignore la d u r é e 
de la gestation, l ' é p o q u e de la mise bas, et l e 
m o m e n t o ù le j eune m â l e a son p remie r bois . 

Chasse. — Les i n d i g è n e s chassent avec ar 
deur le m u n t j a c . Cet an ima l laisse une piste t r è s - v i 
sible, que les chiens ramassent b ien . Lo r squ ' on 
le poursui t , i l ne f u i t pas au. l o i n , comme le f a i t 
le cer f o rd ina i re ; i l s ' é l ance d 'abord t r è s - r a p i 
dement , p u i s , ralentissant sa course et d é c r i 
vant u n grand cerc le , i l re tourne à son p o i n t 
de d é p a r t . Les i n d i g è n e s , q u i connaissent b i en 
toutes ses hab i tudes , le disent fa ib le et pares
seux. Quand i l a é t é poursu iv i quelque t e m p s , 
i l f i n i t par cacher sa t ê t e dans u n buisson et y 
reste i m m o b i l e , sans s ' i n q u i é t e r de l 'approche 
d u chasseur; i l se c r o i t ainsi en s û r e t é . N ' a - t - o n 
pu le tuer , l ' o n n 'a q u ' à reveni r les j o u r s s u i 
vants à la place o ù on l 'a f a i t lever une p r e m i è r e 
fois , et l ' o n est s û r de l ' y re t rouver . 

L a chasse d u m u n t j a c au ch ien couran t est 
une v é r i t a b l e passion pour les Javanais de d i s 
t i n c t i o n . Plusieurs des grands p r o p r i é t a i r e s pos
s è d e n t de fortes meutes de chiens d r e s s é s à cet 
effet . Ce chiens, connus sous le n o m de pariahs, 

I I — 165 



522 L E S R U M I N A N T S . 

descendent de la race a b o r i g è n e (1), et vivent 
dans u n é t a t de d o m e s t i c i t é impar fa i t e . I ls res
semblent aux chiens de Sumatra , que H a r d w i c k e 
a d é c r i t s . I ls sont maigres ; leurs oreilles sont 
droites ; ils sont sauvages et peu dociles. Les i n 
d i g è n e s , comme tous les M a h o m é t a n s , les esti
ment peu et les t ra i ten t rarement b i en . Us sont 
m a l é l evés , et n ' inspirent aux E u r o p é e n s que d u 
d é g o û t . Mais i ls sont courageux, pleins de f eu , 
et s u p é r i e u r s aux autres chiens pour cette 
chasse. Dès qu ' i l s on t t r o u v é une piste, i ls la su i 
vent avec ardeur ; et quoique le chasseur les suive 
l en tement , i l arrive o rd ina i rement à temps à 
l ' endro i t o ù ils sont aux prises avec l ' a n i m a l . Le 
cervule mun t j ac est courageux; i l sait se servir 
de ses cornes contre les chiens, q u ' i l peut m o r 
te l lement blesser au dos, au ventre , à la p o i 
t r ine . Mais, finalement, le cer f succombe sous 
leurs coups ou SO JS la balle du chasseur. 

Dans la part ie occidentale de Java, on chasse 
le munt jac à t raque, et l 'on en tue souvent de 
quarante à cinquante dans une seule j o u r n é e . 
Plusieurs chasseurs monten t des chevaux d re s sé s 
à cet effet , q u i poursuivent le m u n t j a c j u s q u ' à ce 
que leur cavalier puisse le tue r d 'un coup de 
sabre. Les i n d i g è n e s met ten t à cette chasse une 
telle ardeur q u ' à chaque m i n u t e i ls sont e x p o s é s 
à se tuer ou à se blesser. 

A Banca , on place des lacets entre les arbres, 

sur deux r a n g é e s obl iques q u i s ' é c a r t e n t l 'une 
de l 'autre . . Avec des chiens, on y pousse les 
mun t j ac s , q u i , a v e u g l é s de t e r reu r , se p r é c i p i 
tent dans cette enceinte et se prennent dans les 
lacets. 

Le t i g re et la p a n t h è r e poursu ivent aussi le 
cervule m u n t j a c . Mais la douceur d u c l i m a t , 
l 'abondance de n o u r r i t u r e sont telles que, m a l g r é 
chasseurs et carnassiers, le nombre , de ces an i 
maux ne d i m i n u e pas. 

C a p t i v i t é . — L e c a r a c t è r e i m p a t i e n t d u cer
vule m u n t j a c f a i t que cet an ima l ne s'accom
mode pas f ac i l emen t de la c a p t i v i t é ; i l la sup
porte n é a n m o i n s , et dans sa pa t r ie et m ê m e en 
Europe . On en vo i t souvent chez les E u r o p é e n s 
et les i n d i g è n e s ; mais i l l u i f a u t u n g rand espace 
et une n o u r r i t u r e abondante et choisie. Bien 
t r a i t é , i l devient doux et assez p r i v é . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les E u r o p é e n s man
gent le cervule m u n t j a c . Les i n d i g è n e s ne man
gent que la cha i r d u m â l e ; certaines part icula
r i t é s que p r é s e n t e la f emel le l eur f o n t c o n s i d é r e r 
ce l le -c i c o m m e , i m p u r e ; i l s c ro ien t qu 'en en 
mangeant, i ls s'exposeraient à des maladies. La 
peau n'est d 'aucun e m p l o i . 

Dans ces derniers temps, o n a d é c r i t plusieurs 
autres e s p è c e s de mun t j ac s ; j e ne saurais dire si 
c'est à t o r t ou à ra ison . 

L E S C A M E L E O P A R D A L I D E S o u G I R A F E S — CAMELOPARDALES. 

Die Girafen, The Girafes. 

Nous trouvons dans la f a m i l l e des ruminan t s 
des ê t r e s q u i ne sont plus en harmonie avec ceux 
de la p é r i o d e actuelle, et q u i rappel len t les types 
des é p o q u e s a n t é r i e u r e s de notre terre ; mais de 
tous, le plus s ingul ier est celui dont nous allons 
faire l 'h i s to i re . 

Les girafes f o r m e n t une f a m i l l e nature l le . 
« M a l g r é les a f f in i t é s q u i les re l ient aux cerfs et 
aux anti lopes, d i t P. Gervais (2), on ne saurait 
les associer n i aux uns n i aux autres de ces a n i 
maux . L e p r inc ipa l c a r a c t è r e q u i les en dis t ingue 
n'est pas tant la s i n g u l a r i t é de leurs formes ex
t é r i e u r e s , que la nature de leurs cornes, q u i 
ont l eu r axe osseux f o r m é par une é p i p h y s e os
seuse a p p l i q u é e sur l'os f r o n t a l , et sont recou
vertes par une peau velue. Les cornes r é p o n -

(I) Voyez tome I, p. 328. 
(2) P. Gervais, Hist. nat. des Mammifères. Paris, 1855, 

t . I l , p. 220. 

dent, pou r ainsi d i re , à la par t ie d u bois des cerfs, 
q u i est i n f é r i e u r e à la p o r t i o n p é d o n c u l a i r e . » 

I l n 'y a dans cette f a m i l l e q u ' u n seul genre. 

LES GIRAFES — CAMELOPARDALIS. 

Die Girafen, The Giraffes. 

Caractères. — Les girafes sont génériquement 
c a r a c t é r i s é e s par une t ê t e a l l o n g é e ; des lèvres et 
une langue f o r t m o b i l e s ; des yeux t r è s - g r o s , un 
cou t r è s - l o n g ; des jambes a n t é r i e u r e s b i en plus 
é l evées que celles de d e r r i è r e , ce q u i donne au 
corps une pos i t ion o b l i q u e ; des doigts a u n o m 
bre de deux seulement à chaque p i e d . Elles 
n 'on t n i incisives n i canines s u p é r i e u r e s , et les 
canines i n f é r i e u r e s on t la m ê m e d i r e c t i o n que 
les incisives. L e nombre t o t a l des dents est de 
trente-deux, comme chez les r u m i n a n t s q u i on t 
des cornes à é t u i . \ 
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Dans l ' é p o q u e actuelle, on ne peut rappor ter 
au genre gi rafe qu 'une e s p è c e . Dans les temps 
anciens, ce genre, d ' a p r è s quelques naturalistes, 
aurai t é t é r e p r é s e n t é par le Sivatherium, don t on 
a t r o u v é des c r â n e s fossiles dans les Indes. 

LA GIRAFE D'AFRIQUE — CAMELOPARDALIS GIRAFA 

Die Girafe, The Girafe. 

Horace n'avait pas tout à fait tort quand il voyail 
dans la girafe u n m é l a n g e de p a n t h è r e et de cha 
meau ; e t les é c r i v a i n s p o s t é r i e u r s , en t rouvant re
p r é s e n t é sur les monuments de l 'ancienne É g y p t e , 
u n an ima l depuis longtemps o u b l i é , pouvaient 
b ien le regarder comme u n ê t r e n'ayant d 'exis
tence que dans l ' imagina t ion de l 'ar t is te . Les 
Romains q u i voyaient les girafes que Jules C é s a r 
et quelques empereurs f i r e n t p a r a î t r e dans le 
c i rque , n ' é t a i e n t pas plus é b a h i s que nous ne le 
sommes, nous, E u r o p é e n s c ivi l i sés , quand nous 
avons pour la p r e m i è r e fois sous les yeux cet 
ê t r e presque fantas t ique, dont nous avons ce
pendant entendu parler , ou dont nous avons pu 
voir des por t ra i ts plus ou moins fidèles ; car l'es
p è c e est depuis longtemps figurée et d é c r i t e . On 
v i t sous A m u r a t , à la f ê t e de la Ci rconcis ion , 
vers 1574 o u 1576, des girafes q u i f u r e n t prome
n é e s dans l ' h ippodrome de Constantinople, et q u i 
avaient j u s q u ' à 18 pieds de hau teur . U n ancien 
voyageur f r a n ç a i s , M i c h e l Baudier (1), p r é s e n t à 
celte f ê t e , les d é c r i v i t avec beaucoup d 'exact i 
tude pour le temps et en laissa une figure assez 
nette. Be lon (2) a figuré aussi une g i rafe sous le 
n o m de Zumapa. A l b e r t le Grand avait d é j à d é 
c r i t , sous le n o m de Sesaph et d'Anabula, des i n 
dividus offerts à F r é d é r i c I I , empereur d ' A l l e 
magne, par le p r ince de Damas (3). 

C a r a c t è r e s . — L a girafe {pl. X X I X ) se dist ingue 
par son cou d'une longueur d é m e s u r é e , des j a m 
bes hautes, son t ronc é p a i s , son dos i n c l i n é , sa 
t ê t e é l é g a n t e , ses yeux beaux, grands et l impides , 
et ses deux cornes recouvertes par la peau. L a 
hauteur des pattes, la longueur d u cou fon t p a r a î . 
tre la gi rafe u n des m a m m i f è r e s les plus hauts et 
les plus courts. El le a 2 m , 30 de l o n g ; 3 m , 3 0 de 
hauteur à l ' é p a u l e et 5 m è t r e s à 6 m ,25 à la t ê t e . 

(I) Michel Baudier, Histoire générale du Serrail. Lyon, 
1069, in-12, p. 123. 

(2) Belon, les Observations de plusieurs singuluritez et 
choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, etc. Paris 
1588, in-4°, p. 263. 

(3) Voyez N. Joly et A. Lavocat, Recherches historiques, 
zoologiques, anatomiques et paléontologiques sur la Girafe. 
(Mémoires de la Société du Muséum d'Histoire naturelle de 
Strasbourg. Strasbourg, 1845.) 

L a queue mesure 80 cent, o u i ^ O en y c o m 
prenant la longueur des poi l s . L ' a r r i è r e - t r a i n est 
de 60 cent, plus bas que le gar ro t . La distance 
d u bou t d u museau à la racine de la queue est 
de 4 m , 3 0 ; le poids est de 5 qu in taux . Ces d i m e n 
sions nous f o n t d é j à vo i r combien la gi rafe d i f 
f è r e des autres m a m m i f è r e s . Mais sa s t ruc ture 
p r é s e n t e des p a r t i c u l a r i t é s sur lesquelles nous 
devons nous a r r ê t e r . 

La gi rafe n'est pas seulement u n c o m p o s é de 
p a n t h è r e et de chameau, comme le d i t Horace, 
mais b ien de plusieurs an imaux. E l l e a la t ê t e 
et le corps d u cheval, le cou et les é p a u l e s d u 
chameau, les oreil les d u b œ u f , la queue de l ' â n e , 
les jambes de l ' an t i lope , le pelage de la p a n t h è r e . 
U n te l m é l a n g e ne peut p rodu i re q u ' u n e . c r é a 
tu re monstrueuse, et personne ne s'avisera de d i re 
que la gi rafe soit belle ou bien p r o p o r t i o n n é e . 
Le raccourcissement d u t ronc n'est nu l l emen t 
en rappor t avec la longueur d u cou et des j a m 
bes ; le dos i n c l i n é est l a id ; la hau teur d é m e 
s u r é e de l ' an ima l est l o i n d ' ê t r e u n o rnement . 
L a t ê t e , l 'œ i l , le pelage sont beaux et a g r é a b l e s ; 
t ou t le reste est l a i d . 

L a t ê t e de la girafe est a l l o n g é e , et le p a r a î t 
encore plus , g r â c e à la minceur d u museau. Les 
yeux sont grands, v i f s , et cependant doux, à ex
pression inte l l igente ; les oreilles sont grandes, 
é l é g a n t e s , t r è s - m o b i l e s , d ' env i ron 15 cent, de 
l o n g ; la t ê t e est s u r m o n t é e de deux é m i n e n c e s , 
u n peu plus courtes que les oreil les, et rappelant 
u n peu des cornes; entre elles est une sai l l ie 
osseuse ar rondie , qu 'on peut regarder comme 
une t r o i s i è m e corne. 

Le cou a envi ron la longueur des jambes de 
devant; i l est é t r o i t , c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t ; 
i l porte une c r i n i è r e é l é g a n t e . L a p o i t r i n e est 
large, le garrot plus é levé que l ' a r r i è r e - t r a i n , 
le dos u n peu i n f l é ch i ; les omoplates f o n t une 
sail l ie presque à angle d ro i t en avant; l ' a r r i è r e -
t r a i n est é t r o i t , on ne peut le voi r quand on r e 
garde l ' an ima l de face. Les jambes sont minces , 
et presque d ' é g a l e l o n g u e u r ; les sabots ont de 
l ' é l é g a n c e ; aux ar t icu la t ions et du c ô t é de la 
f l ex ion , se m o n t r e n t des ca l los i t é s c o m m e chez 
le chameau. 

L a peau est é p a i s s e , et les poi ls , e x c e p t é ceux 
des cornes, de la c r i n i è r e , de l ' e x t r é m i t é de la 
queue, sont pa r tou t d ' é g a l e longueur . L a couleur 
fondamentale d u pelage est u n j aune fauve* 
couleur de sable, plus f o n c é sur le dos, passant 
au b l a n c h â t r e sous le ventre ; p a r s e m é de taches 
assez grandes, i r r é g u l i è r e s , anguleuses p o u r l a 
p lupar t , et b r u n r o u x c la i r ou f o n c é . Ces taches 
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sont plus petites sur le cou et sur les jambes que 
sur le reste du corps. L a c r i n i è r e por te des 
bandes fauves et brunes; la face a n t é r i e u r e et la 
racine des oreilles sont blanches, la face p o s t é 
r ieure est b rune . 11 i ï y a pas de t â c h e s sur le ven
tre et à la face interne des membres ; la touf fe 
te rminale de la queue est d 'un no i r f o n c é . 

Le f œ t u s est recouvert d ' un pelage m o u , gris, 
sans taches; mais celles-ci .sont m a r q u é e s avant 

la naissance. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a girafe ha

bi te actuel lement l ' A f r i q u e centrale et m é r i d i o 
nale, entre le 17° de la t i tude n o r d et le 24° de 
lat i tude sud, c ' e s t - à - d i r e depuis le sud d u Sahara 
ju squ ' aux rives du fleuve Orange. On ne sait 
j u s q u ' o ù elle s ' é t e n d du c ô t é de l'ouest. On ne 
la trouve pas dans le Congo et la S é n é g a m b i e , 
probablement parce que la c o n t r é e y est m o n 
tagneuse ; elle n 'habite en effet que les steppes, 
jamais n i les montagnes, n i les épa i s ses f o r ê t s 
-vierges, 
. M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Dans les 
belles fo rê t s d u sud de l ' A f r i q u e , la girafe f a i t un 
autre effet que dans les enclos de nos ja rd ins 
zoologiques. On est f r a p p é de la c o n f o r m i t é q u ' i l y 
a entre cet an imal et lé m i l i e u o ù i l v i t . « Celui 
q u i vo i t sans en ê t r e é m e r v e i l l é , d i t Gordon Cum
m i n g , u n t roupeau de girafes au m i l i e u des belles 
m i m o s é e s q u i ornent leur patr ie, et dont elles 
rongent les d e r n i è r e s branches, n'a aucun senti
men t des b e a u t é s de la nature . » 

On rencontre sur tout les girafes dans les en 
droi ts où se t rouvent beaucoup de troncs d'ar
bres dévas t é s par les ouragans, et q u i , recou
verts de l ichens, s imulen t le l o n g cou de ces 
animaux. « Souvent, d i t l ' auteur que j e viens de 
citer,, j ' a i d o u t é de la p r é s e n c e d 'une t roupe en
t i è r e de girafes, j u s q u ' à ce que j ' a i e eu recours 
à ma longue-vue ; mes compagnons sauvages 
avouaient que leurs y e u x , quelque p e r ç a n t s , 
quelque e x e r c é s qu ' i l s fussent, y é t a i e n t souvent 
t r o m p é s ; i ls prenaient ces troncs pour des girafes, 
ou inversement des girafes pour des arbres. » 

D 'ord ina i re , on rencontre les girafes en petites 
t roupes de six à h u i t i n d i v i d u s ; elles sont plus 
nombreuses, là o ù elles se sentent en s û r e t é . 
C u m m i n g parle de troupeaux de t rente à qua 
rante t ê t e s ; i l c ro i t cependant que vingt-s ix est 
le nombre moyen . Pour m o i , j e n 'a i v u qu 'une 
fois trois girafes, dans le K o r d o f a h n , et n 'a i j a 
mais entendu parler que de petites t roupes. 

Tous les mouvements de la gi rafe ont quelque 
chose de s ingul ier . Sa marche est u n pas lent et 
m e s u r é ; sa course est u n galop lou rd , mais t r è s -

rapide par suite des dimensions de chaque bond . 
L a grandeur et le poids de l 'avant- train sont tels, 
que l ' an ima l est incapable de se soulever par sa 
seule puissance muscu la i r e ; i l do i t à cet effet 
pencber son long cou en a r r i è r e , d é p l a c e r ainsi 
son centre de g r a v i t é , et ce n'est que de cette 
f a ç o n q u ' i l peut se d é t a c h e r d u sol . L a girafe 
saute sans fléchir les jambes de devant, pen
dan t qu 'el le por te son cou d i rec temen t en 
avant, elle l ève les j ambes de d e r r i è r e . A i n s i , le 
cou de la g i rafe est con t inue l l emen t a g i t é ; on 
d i r a i t , c o m m e l ' é c r i t L i ch t ens t e in , le m â t d 'un 
vaisseau b a l l o t t é par les vagues. I l f a u t un excel
l e n t cheval pour a t te indre une g i r a f e ; et i l est 
t r è s - d i f f i c i l e de la poursuivre longtemps , car de 
tous les an imaux , c'est presque t o u j o u r s elle qui 
se fa t igue la d e r n i è r e . Mais c'est quand elle 
marche t r a n q u i l l e m e n t , que la g i rafe mon t re le 
m i e u x tous ses avantages ; elle a alors quelque 
chose de d igne et de gracieux. 

Une a t t i tude s i n g u l i è r e est celle que prend 
l ' an ima l quand i l b o i t ou q u ' i l ramasse quelque 
chose sur le sol . Dans b ien des descript ions, on 
d i t q u ' à cet effet i l t ombe sur ses genoux, c'est-
à - d i r e sur ses a r t i cu la t ions carpiennes. Cela 
n'est po in t . L a girafe é c a r t e ses jambes de devant, 
et se baisse ainsi j u s q u ' à ce qu 'e l le puisse at
te indre le sol avec son cou . C'est dans cette 
posi t ion ext raord ina i re que j ' a i f a i t r e p r é s e n t e r 
par m o n dessinateur, M . Kre t schmer , la girafe 
du J a rd in zoologique d ' A m s t e r d a m (fig. 256). 

D 'o rd ina i re , la g i rafe ne se repose que pen
dant la n u i t . E l le t ombe d 'abord sur les a r t icu
lat ions des jambes de devant,, f l é ch i t celles de 
d e r r i è r e , et se couche en f in c o m m e le chameau. 
Pour d o r m i r , elle s ' é t e n d sur le c ô t é , fléchit une 
j ambe de devant ou les deux , por te son cou en 
a r r i è r e , sa t ê t e .reposant sur ses cuisses. Son 
sommei l est c o u r t et l é g e r ; elle p a r a î t pouvoir 
s'en passer pendant plusieurs j o u r s , et se reposer 
debout . 

L a girafe a man i fes tement u n r é g i m e en har
mon ie avec sa c o n f o r m a t i o n phys ique . E l le est 
d e s t i n é e , non pas à p a î t r e l 'herbe à la surface du 
sol, mais à manger les feui l les des arbres. Sa 
langue t r è s - m o b i l e l u i est à cet effet de la plus 
grande u t i l i t é . On sait que la p l u p a r t des r u m i 
nants se servent de cet organe p o u r prendre leur 
n o u r r i t u r e ; mais aucun n ' en f a i t u n usage aussi 
exclus i f que la g i ra fe . L a langue est p o u r elle 
ce que la t r o m p e est pour l ' é l é p h a n t . E l l e peut , 
à l 'aide de cet organe, saisir les objets les plus 
peti ts , c u e i l l i r la f eu i l l e la plus d é l i c a t e . « Dans 
notre j a r d i n zoologique , dit. Orner, plus d 'une 
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Fig. 256. La Girafe d'Afrique. 

dame q u i a d m i r a i t la g i rafe , s'est v u enlever 
par elle les fleurs ar t i f ic iel les q u i ornaient son 
chapeau. » L a girafe semble ê t r e g u i d é e plus par 
la vue que par l ' odora t ; c'est ainsi qu 'e l le a p u 
se t romper , et saisir ces f leurs ar t i f ic ie l les avec 
la langue. 

En l i b e r t é , la g i rafe se n o u r r i t su r tou t de 
branches, de boutons, de feui l les de m i m o s é e s . 
Dans le sud de l ' A f r i q u e , ce sont des m i m o s é e s 
ép ineuses q u i f o r m e n t le f o n d de sa n o u r r i t u r e ; 
dans l ' A f r i q u e d u N o r d , ce sont les m i m o s é e s 
ordinaires et les lianes q u i dans ces pays e n t o u 
rent les arbres en grande abondance. Lorsqu 'e l le 
a des aliments f r a i s , elle peu t se passer long
temps d'eau, comme le chameau ; mais pendant 
la s é c h e r e s s e , lorsque les arbres on t perdu leurs 
feui l les , et qu 'el le ne t rouve que des herbes des
s é c h é e s , elle parcour t souvent plusieurs lieues 
pour s'abreuver à quelque mare, o u aux petits 
filets d'eau, q u i r e p r é s e n t e n t les tor rents de la 
saison des pluies . L a girafe r u m i n e debout, sur
tou t la n u i t . El le p a r a î t le faire moins longtemps 
que les autres an imaux d u m ê m e ordre . 

Sous le rappor t de l ' in te l l igence , la gi rafe do i t 
ê t r e p l a c é e assez haut dans l ' é c h e l l e des ê t r e s . 
E l l e est t r è s - d o u c e , t r è s - p a c i f i q u e , et v i t en bonne 
h a r m o n i e avec ses semblables, et avec les autres 
an imaux , tant que ceux-ci ne l ' i n q u i è t e n t pas. 
E n cas de danger, elle sait t r è s - b i e n se d é f e n d r e , 
non à coups de cornes, q u i ne paraissent ê t r e 

qu 'un ornement , mais à l 'aide de v igoureux coups 
de p ied . A u temps d u r u t , les m â l e s combat tent 
ainsi en l ' honneur de leurs femel les . C'est de la 
m ê m e f a ç o n que l a girafe femelle d é f e n d son 
pe t i t contre les attaques des carnassiers; d ' un 
seul coup de patte, elle peu t renverser u n l i o n . 
Dans les j a rd ins z o ô l o g i q u e s , les gardiens d o i 
vent souvent se t en i r sur leurs gardes, lorsqu ' i l s 
sont en p r é s e n c e d 'une g i ra fe . 

Ce n'est que dans ces derniers temps qu ' on a 
appris à c o n n a î t r e le mode de r ep roduc t i on des 
girafes. I l en est q u i ont mis bas dans les j a r 
dins zoologiques de Londres et de V ienne . L 'ac
coup lement eut l i e u en mars ou au commence
men t d ' av r i l , l a d u r é e de la gestation f u t de 
quatre cent trente-un à quatre cent quarante-
quatre j o u r s , soit de quatorze mois et qua r t à 
quatorze mois et d e m i . A u temps d u r u t , les 
an imaux des deux sexes poussaient de l é g e r s 
b ê l e m e n t s . Les m â l e s se p r é c i p i t a i e n t l ' u n sur 
l ' au t re , sans t rop d 'ardeur , se f r o t t a i e n t de leurs 
cornes le dos et les flancs ; jamais i ls ne se l i 
v r è r e n t de combats s é r i e u x . L a p a r t u r i t i o n f u t 
fac i le . L a petite gi rafe resta env i ron une m i n u t e 
i m m o b i l e , puis se m i t à resp i re r ; au bou t d 'une 
demi-heure , elle essaya de se lever, et v ing t m i 
nutes a p r è s , elle cherchai t sa m è r e en chance
lant . Cel le-ci paraissait ne regarder son pe t i t 
qu'avec i n d i f f é r e n c e . On du t donner la j eune 
gi rafe à é l e v e r à une vache. D i x heures a p r è s 
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sa naissance, elle coura i t d é j à ; au t r o i s i è m e j o u r , 
elle c o m m e n ç a i t à sauter. Malheureusement elle 
m o u r u t à l ' âge d 'un mois . Lors de sa naissance, 
elle avait 2 r o ,25 de l o n g ; la hau teur des jambes 
de devant é t a i t de l m , 6 5 , et la queue mesurai t 
50 cent. 

Neuf mois a p r è s la naissance de cette p r e m i è r e 
girafe, la femel le s'accoupla de nouveau, et, 
a p r è s quatre cent t ren te-un j o u r s , m i t bas u n 
pet i t , q u i , douze heures a p r è s sa naissance, t é 
tai t sa m è r e . A t rois semaines, i l c o m m e n ç a à 
manger des herbes, et, à quatre mois , à r u m i n e r . 
Sept j ou r s a p r è s sa naissance, i l avait 2 m è t r e s 
de hau t ; à neuf mois , 3 m , 1 5 . 

A u Ja rd in zoologique de Vienne , v i t actuelle-
ment 'une girafe q u i est n é e le 20 j u i l l e t 1858. 
Fi tz inger , q u i a f a i t c o n n a î t r e ce cas, rappor te 
que, dans les premiers temps, la m è r e ne l u i 
t é m o i g n a i t pas grand at tachement . A p r è s l u i 
avoir un peu l é c h é la t ê t e , elle s ' é lo igna de l u i , 
sans plus s'en i n q u i é t e r ; on f u t f o r c é de la t r a i re 
et d ' é l eve r le pet i t au b ibe ron . L a g i rafe se laissa 
t ra i re fac i lement , mais elle avait si peu de la i t , 
qu 'au bout de quelques j o u r s , on du t fa i re é l eve r 
la peti te gi rafe par une vache. 

Chasse. — L a chasse de la girafe p r é s e n t e 
de grandes d i f f i cu l t é s . Le F r a n ç a i s Th ibau t , que 
j ' a i b i en connu dans le K o r d o f a h n , rappor ta 
en 1834, en Europe , une girafe vivante q u ' i l 
avait c h a s s é e et prise dans les steppes d u K o r 
d o f a h n . El le é t a i t j eune ; i l s'en empara a p r è s 
avoir t u é sa m è r e . D ' a p r è s son r é c i t , cette prise 
l u i causa m i l l e peines et m i l l e soucis. U f a u t , 
pou r chasser la girafe , rester des semaines en
t i è r e s dans les steppes, avoir avec soi de bons 
chevaux, des chameaux, des vaches, et s ' ê t r e 
p r o c u r é des guides arabes i n d i g è n e s . Les jeunes 
girafes, une fois prises, se soumettent fac i le 
ment à l eur sor t ; elles r é c l a m e n t n é a n m o i n s 
beaucoup de soins, et l ' on e m m è n e à c e t e f f e t des 
vaches l a i t i è r e s pour pouvoi r les n o u r r i r . De 
l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , on condui t les girafes, 
b i e n t ô t a p p r i v o i s é e s , et leurs nourr ices , à petites 
j o u r n é e s , j u s q u ' à la c ô t e , o ù on les embarque . 

Gordon C u m m i n g raconte en termes a n i m é s 
la chasse à la girafe : « Aucune p l u m e , d i t - i l , ne 
p o u r r a i t donner une i d é e d u pla is i r q u ' é p r o u v e 
le chasseur à passer au m i l i e u d'une t roupe de 
girafes. D 'o rd ina i re , ces an imaux se sauvent au 
travers des buissons é p i n e u x , q u i met ten t en sang 
les bras et les jambes d u chasseur. A ma pre
m i è r e chasse, d ix girafes p a s s è r e n t devant m o i . 
Elles galopaient t r anqu i l l emen t , tandis que m o n 
cheval é t a i t ob l igé de prendre son a l lu re la 

plus rapide, pour ne po in t demeurer en a r r i è r e , 
« Je n'avais j amais ressenti, dans toute ma 

longue c a r r i è r e de chasseur, une impress ion pa
re i l l e à celle que j ' é p r o u v a i à cette vue . J ' é ta i s 
rav i par cette appar i t ion splendide, j e les suivais 
comme e n c h a n t é , j e ne pouvais c ro i re que je 
chassais des ê t r e s r é e l s , appar tenant à ce monde. 
L e sol é t a i t f e r m e et d u r . A chaque bond de mon 
cheval , j e me rapprochais d u t roupeau , j e pous
sai e n f i n au m i l i e u et en s é p a r a i la plus belle 
f emel le . Cel le-c i p r i t l a f u i t e avec rap id i t é 
sautant, ga lopant , cassant les branches avec 
son cou et sa p o i t r i n e et en j onchan t ma 
route . A h u i t pas, j e fis f e u , et l u i envoyai une 
balle dans le dos. Poussant m o n cheval plus 
p r è s d'elle encore, j e p l a ç a i le canon de ma ca
rabine à quelques pieds de la b ê t e , et l u i logeai 
ma seconde balle d e r r i è r e l ' omopla te , sans grand 
effet cependant. E l l e p r i t le pas ; j e mis alors 
p ied à te r re , et me p l a ç a i devant el le , en re
chargeant rap idement mes deux coups. L a girafe 
s ' é t a n t a r r ê t é e dans le l i t d e s s é c h é d 'un ruis
seau, j e la t i r a i dans la d i r e c t i o n d u c œ u r ; aus
s i tô t elle p r i t la f u i t e , j e rechargeai et la suivis à 
cheva l ; elle s ' a r r ê t a de nouveau, j e descendis 
une seconde fois et la regardai avec é tonnne-
men t . Sa b e a u t é me ravissait ; son œ i l doux et 
f o n c é , aux cils soyeux, me regardai t avec une 
expression suppl ian te . Je fu s saisi d 'hor reur du 
sang que j e versais. Mais la passion de la chasse 
l ' empor ta ; j ' é p a u l a i et m a bal le f r appa la girafe 
au cou . E l l e se leva sur ses pattes de de r r i è re , 
r e tomba en é b r a n l a n t le sol ; u n flot de sang noir 
j a i l l i t de la blessure, elle eut quelques convul
sions, et m o u r u t . » 

C a p t i v i t é . — S i l ' on a du p la i s i r à tuer une 
g i ra fe , on en a p lus encore à la prendre vivante, 
car, pa r tou t on a ime cet a n i m a l , pa r tou t on se 
r é j o u i t de la conserver en c a p t i v i t é . Dans les 
vil les de l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , on vo i t souvent 
des t ê t e s de girafes s ' é l e v e r au-dessus des murs 
des j a r d i n s , et l ' o n rencont re aux environs des 
l ieux h a b i t é s , de ces a n i m a u x a p p r i v o i s é s , qui 
er rent l i b r e m e n t . -

Lors de notre a r r i v é e à K a r k o d j , sur le N i l 
B l e u , une girafe f u t la p r e m i è r e à s'approcher 
de not re barque, c o m m e pour nous saluer ; elle 
v i n t avec conf iance et mangea dans no t re main 
du pa in et des grains de d o u r a h . O n aura i t di t 
que nous é t i o n s de viei l les connaissances. Elle 
ne tarda pas à r emarque r c o m b i e n nous y pre
nions pla is i r , et tous les j ou r s , elle venai t nous 
vis i ter et recevoir nos caresses. Je c o m p r i s alors 
le n o m arabe serahse (la cha rman te ) , d o n t nous 
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avons f a i t girafe. Je fus e n c h a n t é de pouvoi r 
observer u n pare i l a n i m a l q u i é t a i t c o m m e en 
l i b e r t é ; j e n 'en avais v u qu 'une fois , et de l o i n , 
et cependant j 'avais p a s s é plusieurs semaines 
dans des endroits q u i sont r é p u t é s pour riches 
en girafes. 

I l est f â c h e u x qu 'on ne puisse employer la g i 
rafe à la m a n i è r e du b œ u f ou d u m o u t o n ; aucun 
an imal domestique ne serait plus a g r é a b l e . 

Malheureusement les girafes ne supportent 
pas f ac i l emen t la cap t i v i t é en Europe . Elles 
succombent en g é n é r a l à une maladie q u i affecte 
le s y s t è m e osseux, la maladie des girafes, c a u s é e 

i sans doute par le manque de mouvements et 
une n o u r r i t u r e non a p p r o p r i é e . D ' a p r è s les ex
p é r i e n c e s que j ' a i faites avec l ' é l a n , j e crois 
q u ' i l f audra i t leur donner d u t ann in , car les 
feui l les de mimosa don t elles se nourr issent dans 
leur patrie sont t r è s - r i c h e s en cette substance. 
I l f au t de plus , de tou te n é c e s s i t é , l eu r donner 
u n grand espace et une l i t i è r e chaude. 

Usages e t p r o d u i t s . — On ut i l ise les diverses 
parties de la gi rafe : on mange sa cha i r ; on tanne 
sa peau q u i f o u r n i t u n excellent c u i r ; sa queue 
est t r a n s f o r m é e en chasse-mouche; et la corne de 
ses sabots sert à confect ionner divers ustensiles. 

L E S A N T I L O P I D E S — A N T I L O P E S . 

Die Antilopen, The Antelope*. 

Si tous les an imaux q u i appart iennent à cette 
c i n q u i è m e f a m i l l e é t a i e n t aussi gracieux que les 
gazelles, nous devrions les ranger à la t ê t e de 
l 'ordre , ou t o u t au moins leur donner le p r i x 
de la b e a u t é . Mais i l en est que le vulgaire ne 
r e c o n n a î t r a i t pas pour les proches parents de 
ces charmants habitants d u d é s e r t . Le n o m 
d'anti lope ne réve i l l e que l ' i dée d ' un an imal lé 
ger, gracieux et d é l i c a t , et les profanes seraient 
plus enclins à ranger les types lourds de cette 
fami l le p a r m i les b œ u f s que p a r m i les an t i 
lopes. 

Plusieurs e s p è c e s sont connues depuis les 
temps les plus r e c u l é s ; p o è t e s et voyageurs les 
ont c é l é b r é e s . Pour une d'elles, le chasseur des 
Alpes expose sa vie chaque j o u r et d é p l o i e à sa 
poursuite une passion sans exemple . 

C a r a c t è r e s . — E n g é n é r a l , on peut d i r e que 
les a n t i l o p i d é s sont des an imaux é l a n c é s , ayant 
les formes des c e r v i d é s , à poils courts et cou
c h é s , à cornes plus o u moins tortueuses. Les 
diverses e s p è c e s ont entre elles beaucoup d'ana
logie : l a f o r m e des cornes, des sabots, de la 
queue, quelques variations dans le pelage, peu
vent seules les d is t inguer . Mais le n o m b r e des 
a n t i l o p i d é s est t e l , que les e x t r ê m e s ne parais
sent plus avoir de rappor ts ; les d i f f é r e n c e s vont 
croissant, en effet , à mesure que le nombre des 
e s p è c e s augmente. On trouve dans cette f a m i l l e 
des an imaux q u i rappellent les uns les b œ u f s , 
les autres les chevreuils, ceux-ci les chevrotains , 
et c e u x - l à les chevaux ; la queue est t a n t ô t l o n 
gue c o m m e chez le b œ u f , ou courte comme chez 
le cer f . L a nuque por te une petite c r i n i è r e ; les 
poils s 'allongent au tour de la bouche, de m a n i è r e 

à f o r m e r une barbe, comme chez les c h è v r e s . 
Les cornes s ' i n f l éch i s sen t , se tou rnen t , se t o r 
dent de diverses m a n i è r e s ; elles affectent la 
f o r m e d 'une lyre ; elles sont c o n t o u r n é e s en pas 
de vis, ou plus ou moins droi tes ; elles sont r o n 
des, anguleuses, c o m p r i m é e s ; l eur pointe est 
p o r t é e en avant ou en a r r i è r e , en dehors ou en 
dedans. Les r u g o s i t é s transversales q u i m d j q u e n t 
la croissance de la corne sont plus ou moins i n - , 
d i q u é e s . Dans u n genre, i l y a quatre cornes ; '< 
dans u n autre, chaque corne p r é s e n t e uneT en
fou rchu re comme chez les cerfs. 

Quant à la con fo rma t ion in terne des a n t i l o p i 
d é s , on peut d i re , en g é n é r a l , qu 'e l le rappelle le 
type des cerfs. La femel le a deux ou quatre ma
melons, except ionnel lement c i n q . E l le ne m e t bas 
q u ' u n pe t i t par p o r t é e , ra rement deux ; la d u r é e 
de la gestation est de six mois en moyenne. L e 
jeune est adulte à quatorze ou d i x - h u i t mois , 
i l en est m ê m e q u i sont aptes à se r ep rodu i r e 
avant cet â g e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces a n i m a u x 
sont r é p a n d u s dans toute l ' A f r i q u e , dans l 'Asie 
et l 'Europe centrales et m é r i d i o n a l e s , et dans 
l ' A m é r i q u e d u N o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L a p lupa r t 
vivent dans les plaines ; d 'autres p r é f è r e n t les 
hautes montagnes , et m o n t e n t j u s q u ' à la l i m i t e 
des neiges é t e r n e l l e s ; les uns recherchent les f o 
r ê t s c l a i r s e - m é e s , les autres les t a i l l i s t o u f f us,d'au-
tres encore les marais et le voisinage de l 'eau. 

Les grandes e s p è c e s se r é u n i s s e n t en t r o u 
peaux, souvent excessivement nombreux , les pe
t i tes vivent en soc i é t é s moins grandes, o u deux 
à deux. Ils on t des habitudes à la fois d iurnes 
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et nocturnes, ce qu i les dis t ingue des cerfs. 
Leurs mouvements sont v i fs , l é g e r s et t r è s - g r a 
cieux. U n troupeau d'antilopes est t ou jour s un 
spectacle charmant . 11 en est beaucoup q u i sur
passent tous les autres m a m m i f è r e s en r a p i d i t é , 
et les cerfs en é l é g a n c e . I ls ont besoin d 'a i r , de 
l u m i è r e , de l i b e r t é ; aussi peuplent-ils le d é s e r t , 
et an iment - i l s les solitudes. Quelques uns seu
lement sont lourds , et se fa t iguent rap idement ; 
les autres ne f o n t que s'exciter davantage par le 
mouvement . Leurs sens sont t r è s - d é v e l o p p é s , 
sur tout la vue, l 'ou ïe et l 'odorat . Sans ê t r e t r è s -
intel l igents , i ls le sont plus cependant que d 'au
tres ruminan t s . Us sont cur ieux, mais v ig i lants , 
et ne s'abandonnent jamais à un repos insou
ciant. I ls met tent à p ro f i t l ' e x p é r i e n c e . Une fois 
qu' i ls ont é t é poursuivis , ils placent des senti
nelles et deviennent m é f i a n t s au p remie r chef. 
Us sont gais, v i fs , joueurs , sans ê t r e capricieux. 
Beaucoup sont t r è s - p a i s i b l e s , d'autres t r è s -
m é c h a n t s . Les uns b ê l e n t , les autres g é m i s s e n t 
ou siff lent ; en dehors de l ' é p o q u e du r u t , ils f o n t 
rarement entendre leur vo ix . 

Les a n t i l o p i d é s ont u n r é g i m e v é g é t a l : i ls se 
nourrissent d'herbes, de feui l les , de bourgeons, 
de jeunes pousses. Quelques-uns sont t r è s -
sobres et se contentent de la n o u r r i t u r e la plus 
pauvre, de quelques l ichens. Lorsqu ' i l s ont des 
plantes vertes à manger, ils peuvent se passer 
de boire pendant longtemps. Les e s p è c e s q u i 
vivent dans le d é s e r t , sont s u r t o u t dans ce cas. 

C a p t i v i t é . — L a p lupar t des a n t i l o p i d é s sup
por ten t la c a p t i v i t é , au moins dans leur pat r ie , s'y 
reproduisent , charment leur m a î t r e par leur dou
ceur et leur confiance. Plusieurs deviennent de 
v é r i t a b l e s an imaux domestiques ; on peut m ê m e 
se servir d 'une e s p è c e comme an ima l de t r a i t . 

Usages e t p r o d u i t s . — On peut d i re des an t i 
l o p i d é s que ce sont des an imaux ut i les , et cela 
sans except ion. L à o ù ils vivent , i ls causent b ien 
rarement des d é g â t s a p p r é c i a b l e s ; et l ' on em
ploie leur peau, leurs cornes, l eu r cha i r . Aussi les 
chasse-t-on par tou t avec ardeur . Mais i ls sont 
d 'une u t i l i t é in te l lec tue l le , e s t h é t i q u e , d i r a i s - j e , 
encore plus grande, par suite d u pla is i r que cau
sent à l ' h o m m e et leur chasse et l e u r vue. 

I l est d i f f i c i l e de r é u n i r toutes les e s p è c e s de 
cette f a m i l l e en groupes naturels . On s'est 
f o n d é , d ' o rd ina i re , sur l eur ressemblance avec 
les cerfs, les c h è v r e s , les b œ u f s , etc. ; mais cela 
est insuff i sant , et les cornes fournissent les ca
r a c t è r e s de d iv i s ion les me i l l eu r s . 

Nous ne ferons l 'h is to i re que des an imaux les 
plus impor tants de cette f a m i l l e . 

L E S C A P R I C O R N E S — CERVICAPRA. 

Die Hirschziegenantiiopen. 

Caractères. — Les capricornes sont des an
t i lopes é l a n c é s , don t le m â l e seul porte des 
cornes presque droi tes , d i r i g é e s en hau t et en 
a r r i è r e , rondes, c o n t o u r n é e s en pas de vis ; leur 
queue est courte et t o u f f u e . 

Les fossettes lacrymales sont grandes et mo
biles ; i l y a des glandes i n t r a - u n g u é a l e s et des 
poches glandulaires entre les doigts et aux 
flancs. 

L a femel le a deux mamelons . 

LE CAPRICORNE A BÉZOARD — CERVICAPRA 
BEZOARTICA. 

Die Hirschziegenantilope, ou Safi. 

Ce capricorne joue un rôle dans la mytholo
gie h indoue. I l est c o n s a c r é à la d é e s s e Tschan-
dra ou à la lune . E n sanscrit , i l se nomme ena; 
on l 'appelle ma in tenan t sa fin ou safi. Des 
p o è m e s n o m b r e u x chantent sa b e a u t é . 

C a r a c t è r e s . — I l ressemble beaucoup au daim 
{fig. 257) ; mais i l est u n peu plus pe t i t , plus élancé 
et plus gracieux. I l a l m , 3 0 de l o n g ; sa queue 
mesure 16 cent, ou 25 avec la t ou f f e de poils 
q u i la t e rmine ; sa hau teur , au garrot , est de 
80 cent. Le corps est g r ê l e , a l l o n g é ; le dos 
d r o i t , l ' a r r i è r e - t r a i n u n peu plus é levé que le 
g a r r o t ; le cou mince , c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t ; 
la t ê t e assez ronde , haute en a r r i è r e , allongée 
en avant, le f r o n t large, le nez d r o i t , le museau 
a r r o n d i ; les pattes sont hautes, minces , élan
c é e s , les p o s t é r i e u r e s u n peu plus longues que 
celles de devant ; les yeux grands et t rès-vifs ; les 
fossettes lacrymales f o r m e n t une poche que l'a
n i m a l peut o u v r i r et f e r m e r à v o l o n t é ; les oreilles 
sont grandes et longues, f e r m é e s i n f é r i e u r e m e n t , 
é l a r g i e s dans l eu r m i l i e u , amincies et pointues 
vers l e u r e x t r é m i t é . 

Les cornes o n t j u s q u ' à 44 cent , de l o n g ; elles 
sont d i r i g é e s d'avant en a r r i è r e , presque droites, 
c o n t o u r n é e s en spirale. T r è s - v o i s i n e s l 'une de 
l 'autre à la rac ine , elles sont, à l eu r ex t r émi t é , 
é c a r t é e s de 30 cent . Su ivant l ' â g e , elles sont 
plus o u moins for tes , p lus o u m o i n s m a r q u é e s 
de saill ie^ annulai res . Chez les v ieux sujets, on 
en compte p lus de t rente ; d i x , chez ceux de trois 
ans ; v i n g t - c i n q , chez ceux de c i n q ans. Leur 
n o m b r e n'est cependant pas en r a p p o r t direct 
de la croissance. 

L a couleur varie suivant l ' â g e et le sexe. Les 
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Fig. 257. Le Capricorne à be'zoard. 

vieux m â l e s sont presque n o i r s ; les femelles 
sont plus grises ; les jeunes sont bruns et roux . 
E n somme, le dos est b r u n no i r , le ventre et le 
nez sont blancs. L ' œ i l est e n t o u r é d 'un large 
cercle b lanc . Les poils sont cour ts , lisses, épa i s , 
u n peu raides et u n peu c r é p u s , comme chez la 
p lupar t des c e r v i d é s . I ls f o r m e n t des raies à la 
poi t r ine , à l ' é p a u l e , entre les cuisses ; des touffes 
à l ' o m b i l i c et au tour des sabots ; i ls sont dispo
sés sur t rois r a n g é e s longi tudinales à la face i n 
terne des oreilles ; aux ar t icula t ions carpiennes, 
i ls fo rmen t de petits pinceaux ; la face i n f é r i e u r e 
de la queue est nue. Les sabots sont moyens, 
c o m p r i m é s , pointus , t r è s - é l é g a n t s , et les pinces 
sont m é d i o c r e s , aplaties, é m o u s s é e s et noires ; 
l ' i r i s est j aune b r u n , la pup i l l e est transversale 
et d 'un n o i r f o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le capr i 
corne à b é z o a r d est p ropre aux Indes, et p a r t i 
c u l i è r e m e n t au Bengale. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l y v i t en 
t roupeaux de quinze à seize ind iv idus , condui ts 
par u n vieux m â l e , et se t i en t su r tou t dans les 
l ieux d é c o u v e r t s . 

Sa prudence est e x t r ê m e . Le capitaine " W i i -
BREHM. 

i i amson raconte que quelques jeunes m â l e s et 
les vieilles femelles sont cont inue l lement en 
sentinelle, tandis que le reste d u t roupeau est 
à p a î t r e . Us examinent sur tout les buissons der
r i è r e lesquels u n ennemi pour ra i t se cacher. Ce 
serait fo l i e de les chasser avec des l é v r i e r s ; le 
moindre b r u i t les fa i t f u i r , et on ne peut les 
prendre que par surprise. L ' é t e n d u e de leurs 
bonds est surprenante ; ils sautent à plus de 
4 (?) m è t r e s de haut , à 6 o u 10 (?) m è t r e s de, 
distance. 

Ces charmants an imaux ne se nourr issent que 
d'herbes et de plantes savoureuses, i ls peuvent 
se passer d'eau pendant longtemps. 

On manque de d o n n é e s p r é c i s e s au su je t de 
leur r ep roduc t i on . L ' accouplement ne serait pas 
l i m i t é à une certaine saison ; i l p a r a î t se fa i re toute 
l ' a n n é e suivant les l o c a l i t é s . Neuf mois a p r è s , ' -
la femel le met bas u n pe t i t , q u i n a î t c o m p l è t e - J 
ment d é v e l o p p é , elle le cache quelques j o u r s 
dans les buissons, l ' a l la i te , puis l ' a m è n e au t r o u 
peau, o ù i l reste j u s q u ' à ce q u ' i l excite la j a l o u 
sie d u guide . I l do i t alors chercher son salut 
dans la f u i t e et se j o i n d r e à u n autre t r o u p e a u . 
L a femel le est capable de se r ep rodu i r e à deux 

I I — 166 
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ans, le m â l e à t rois ans. Le fonc t ionnement de 
îa fossette lacrymale p a r a î t avoir quelques rap
ports avec les fonct ions g é n i t a l e s . On a v u chez 
des capricornes captifs que cette fossette, q u i 
ne se mont re que comme une s imple fente 
quand l ' an imal est calme, devient saillante et 
se renverse quand i l est e x c i t é . Les parois in te r 
nes s é c r è t e n t une m a t i è r e t r è s - o d o r a n t e dont 
l ' an imal se d é b a r r a s s e en la f r o t t a n t contre les 
arbres et les pierres ; cela l u i sert sans doute à 
met t re les ind iv idus de l 'autre sexe sur sa trace. 
A u temps d u r u t , le m â l e f a i t entendre une sorte 
de b ê l e m e n t ; le reste du temps, i l est s i len
c i eux ; la femel le crie quand elle est en c o l è r e . 

Dans les Indes, le capricorne à b é z o a r d , 
m a l g r é toute sa v ig i lance , devient souvent la 
proie du t igre et de la p a n t h è r e . 

Chasse. — Les Indiens le chassent avec ar
deur, et le prennent v ivant . I ls se servent à cet 
effet d 'un m â l e a p p r i v o i s é , auquel ils donnent 
la l i b e r t é , a p r è s l u i avoir a t t a c h é aux cornes 
plusieurs n œ u d s coulants. Lorsque ce m â l e p r ivé 
arrive a u p r è s du t roupeau sauvage, le guide de 
ce t roupeau l u i l ivre un combat , auquel prennent 
par t les femel les ; plusieurs, dans l ' ac t ion , se 
prennent aux n œ u d s coulants, et l ' un t i r an t l ' au 
tre , i ls finissent par tomber et deviennent une 
proie faci le . 

Les princes indiens chassent aussi ce capr i 
corne au faucon ou au g u é p a r d . 

C a p t i v i t é . — Pris j eunes , les capricornes 
à b é z o a r d s'apprivoisent parfa i tement . I ls sup
portent longtemps la cap t i v i t é , m ê m e en Europe , 
vivent en t r è s - b o n s rapports avec leurs sembla
bles et les autres animaux, et charment tou t 
le monde par leur douceur et leur at tachement. 
U faut cependant ne pas les agacer. Sont-ils ha
b i t u é s à prendre du pa in dans la m a i n , ils se dres
sent, comme les cerfs, sur leurs pattes de der
r i è r e pour l 'a t teindre, si on le leur t i en t h a u t ; les 
t rompe-t-on, ils se f â c h e n t , t remblent , cherchent 
à donner des coups de cornes. I ls p r o s p è r e n t 
sur tout quand on leur l iv re u n grand espace. 
L e u r b e a u t é , leur é l é g a n c e en f o n t le plus bel 
ornement d 'un parc. Ils s'y mon t ren t plus ap
pr ivo i sés que quand on les t i en t en cage, o ù ils 
attaquent souvent leurs gardiens. 

Dans les Indes, on voi t souvent des capr i 
cornes a p p r i v o i s é s , que l ' on t ra i te comme des 
an imaux divins . Des femmes sont c h a r g é e s de les 
soigner. Elles les nourrissent de l a i t ; des m u s i 
ciens jouen t en leur honneur . Les bramines seuls 
ont le d ro i t de manger l eu r chair , et de leurs 
cornes ils f o n t des armes p a r t i c u l i è r e s . I ls r é u 

nissent deux à deux ces cornes par des anneaux 
de fe r ou d'argent, po r t en t cette a rme comme 
u n b â t o n , et s'en servent comme d 'un javelot . 

Usages e t p r o d u i t s . — On t rouve dans l'es
tomac de cette e s p è c e des b é z o a r d s , que l ' on re
gardait autrefois comme des m é d i c a m e n t s puis 
sants ( i ) . 

LE CAPRICORNE SAÏGA — CERVICAPRA SAÏGA. 

Die Steppenantilope. 

Au même genre appartient le capricorne des 
steppes ou saïga, une des rares e s p è c e s euro
p é e n n e s . 

C a r a c t è r e s . — I l a la ta i l le d u d a i m (fig. 258), 
le nez p r o é m i n e n t en avant de la m â c h o i r e i n f é 
r ieure , t r è s - m o b i l e , les oreil les courtes et larges, 
le museau c o u r t ; le p o i l é p a i s , m o u , u n peu plus 
long à la nuque , au dos et à la gorge. L a t ê t e et le 
cou sont d ' un gris c e n d r é ; les é p a u l e s , le dos, les 
flancs et les hanches d 'un blanc sale ou gris 
j a u n â t r e , le ventre et la face in te rne des mem
bres sont blancs, le m i l i e u d u dos est b r u n f o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les saïgas 
habi tent les steppes de l 'Europe orientale , de
puis la f r o n t i è r e polonaise j u s q u ' à l 'A l t a ï . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us vivent en 
s o c i é t é . E n automne, ils se r é u n i s s e n t en troupes 
de plusieurs mi l l i e r s d ' i nd iv idus , gagnent les 
steppes plus chaudes, et en reviennent de m ê m e 
au p r in t emps . 

E n octobre, les m â l e s sont en r u t , et se l iv ren t 
de violents combats. E n m a i , la femel le met bas 
u n pet i t , q u i ne peut de suite suivre sa m è r e , et 
tombe souvent entre les mains des nomades. 
A un mois , les cornes apparaissent ; à quatre 
mois , elles on t d é j à la m o i t i é de leur grandeur . 

Comme presque tous les r u m i n a n t s , les sa ïgas 
sont t r è s - f r i a n d s de sel, et f o n t souvent plusieurs 
lieues pour s'en procurer . Lo r squ ' i l s paissent, ils 
marchent à reculons ; p o u r bo i re , i ls aspirent 
l'eau non-seulement par la bouche, mais encore 
p a r l e nez, comme l 'avai t d i t S t rabon . 

I ls sont en telle abondance aux bords du 
Volga et dans les steppes de la Tar ta r i e , qu 'on 
en rencontre tous les j o u r s . Us s'avancent par
fois tou t a u p r è s des voi tures des voyageurs. 

Pendant qu ' i l s paissent ou qu ' i l s se reposent, 
u n d'eux est t ou jou r s en sentinelle ; se couche-
t - i l , u n autre se lève a u s s i t ô t . I ls on t l ' o u ï e et 
l 'odora t t r è s - f in s , mais leur vue est mauvaise. A u . 
m o i n d r e s o u p ç o n de danger, i l s se r é u n i s s e n t , 

(1) Voyez Guibourt, Hist. naturelle des Drogues simples 
6« édition. Paris, 1870 t. IV. 



regardent avec i n q u i é t u d e au tour d 'eux, et s'en
f u i e n t en rangs, et sans b r u i t . Les jeunes b ê l e n t 
comme des m o u t o n s ; les v ieux sont t ou jou r s 
si lencieux. L e m â l e marche en avant et veil le à 
la s û r e t é d u t roupeau . 

Les loups causent de grands ravages p a r m i ces 
a n i m a u x : i ls tuen t souvent des t roupeaux en
t iers , et ne laissent que le c r â n e et les cornes des 
ind iv idus qu ' i l s d é v o r e n t . Les Kirghises et les 
Cosaques ramassent ces restes, qu ' i l s vendent à 
v i l p r i x en Chine. Les loups ne sont d 'ai l leurs pas 
leurs seuls ennemis. Une sorte de taon d é p o s e 
ses œ u f s dans la peau des sa ïgas , et souvent en 
te l le q u a n t i t é , que les larves q u i en é c l o s e n t d é 
t e r m i n e n t une g a n g r è n e et a m è n e n t ainsi la m o r t 
de l ' a n i m a l . 

Chasse. — Les nomades chassent ces antilopes 
avec passion. Us les poursuivent à cheval , et à 
l 'a ide de chiens ; i ls les a t te ignent r é g u l i è r e 
men t , car ils se fa t iguen t et s'essoufflent t r è s -v i t e . 
Les moindres blessures, la morsure m ê m e d ' un 
ch ien , l eu r sont morte l les . Les Kirghises c o u 
pent l 'herbe des steppes et les roseaux à e n v i 
r o n 30 cent, de terre ; i ls poussent les antilopes 
vers cet endro i t ; ceux-c i se blessent aux chau

mes pointus et ne tardent pas à succomber. 
Plus souvent encore on les tue à coups de f u s i l , 
ou bien on les chasse avec des oiseaux de pro ie . 
On ne se sert pas à cet effet d u faucon, mais de 
l 'aigle roya l , q u i est, d ' ins t inc t , u n des ennemis 
les plus a c h a r n é s d u sa ïga . 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes, les anti lopes des 
steppes s'apprivoisent à merve i l l e ; i ls suivent 
leur m a î t r e comme un chien , et traversent m ê m e 
d e r r i è r e l u i les r i v i è r e s à la nage. I ls p rennent 
la f u i t e devant leurs semblables r e s t é s sauvages, 
et reviennent d ' e u x - m ê m e s chaque soir à l eu r 
é c u r i e . 

Nous devons ces d o n n é e s à Pallas et à Gme-
l i n . Les voyageurs q u i ont o b s e r v é l ' e s p è c e a p r è s 
eux ne nous ont r i en appris de plus , et dans les 
j a rd ins zoologiques, le capr icorne d 'Europe est 
plus rare que ceux d ' A f r i q u e ou des Indes. 

LE CAPRICORNE A PIEDS NOIRS OU PALLAH — 
CERVICAPRA MELAMPUS. 

Der Pallah. 

Caractères. — Le pallah {fig. 259), qui repré
sente les capricornes dans le sud de l ' A f r i q u e , est 
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u n an imal é l é g a n t , de 2 m è t r e s de l o n g , de 1 m è t r e 
de haut . I l a les cornes longues et noires, les o r e i l 
les assez grandes, la queue longue de plus de 
3 cent. , le pelage roux ou fauve f o n c é ; le ventre , 
la po i t r ine , la face in terne des membres et des 
orei l les , les l è v r e s , la raie sus-oculaire et la face 
i n f é r i e u r e de la queue sont b lancs ; une tache 
noi re existe au niveau des pinces, et une autre 
d 'un b r u n f o n c é se mont re entre les cornes; une 
raie b rune , q u i cour t le l o n g du dos, se divise à la 
naissance de la queue et descend sur les cuisses. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les pallahs 
v ivent soit en t roupes, soit seuls, soit m ê l é s aux 
antilopes sauteurs. L e nombre des ind iv idus q u i 
composent u n t roupeau var ie ; des chasseurs d i 
sent en avoir v u de plusieurs centaines de t ê t e s . 

Nous manquons de d o n n é e s sur les m œ u r s de 
ces an imaux . Je d i r a i seulement, qu 'en f u y a n t 
i ls marchent un à u n . 

L E S G A Z E L L E S - GAZELLA. 

Die Gazellen, The Gazelles. 

L'extrême élégance, la grâce suprême, une 
ag i l i t é sans pare i l le , se t r o u v e n t r é u n i e s chez les 
gazelles. 

Une gazelle dans le d é s e r t est une appar i t ion 
ravissante, p o é t i q u e ; aussi n ' e s t - i l pas é t o n n a n t 
que depuis les temps les p lus r e c u l é s les p o è t e s 
d 'Or ient les aient c h a n t é e s avec a m o u r . L ' é t r a n 
ger, l ' hab i t an t des f ro ides c o n t r é e s d u N o r d , 
c o m p r e n d , en voyant une gazelle en l i b e r t é , 
p o u r q u o i elle est c h é r i e des Arabes ; i l ressent, 
l u i aussi, une at te inte de ce ravissement q u i 
excite leurs p o è t e s . L ' œ i l q u i le cha rme est c o m 
p a r é par le fils d u d é s e r t à c e l u i de la gazelle ; 
le cou svelte et é l a n c é auque l i l enlace ses 
bras, i l ne peut le louer qu ' en l 'appelant cou de 
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gazelle; l ' h o m m e pieux l u i - m ê m e t rouve dans 
cette gracieuse habi tante d u d é s e r t une image 
r e p r é s e n t a n t son c œ u r q u i soupire vers D ieu . 
L a gazelle a disparu aux yeux , son image reste 
dans le c œ u r . E l l e exerce son charme sur cha
cun , elle mon t r e que l est le pouvo i r de la b e a u t é . 

Aussi les anciens É g y p t i e n s consacraient-ils 
à I s i une gazelle et sacr i f ia ient- i ls ses petits à la 
reine des d ieux . C'est de la gazelle que parle 
l 'auteur d u Cantique des cantiques : elle est le 
chev reu i l , le j eune cerf , auquel l ' a m i est c o m 
p a r é ; elle est le chevreui l ou la biche de la 
plaine, par laquelle la fille de J é r u s a l e m est 
c o n j u r é e . 

Les p o è t e s arabes de t o u t temps ne t rouvent 
pas assez de termes pour c é l é b r e r la gazelle. Les 
auteurs les plus anciens l 'exaltent , et a u j o u r d ' h u i 
encore les improvisateurs des rues chantent sa 
b e a u t é . 

C a r a c t è r e s . — Les gazelles on t les cornes 
a n n e l é e s , en fo rme de ly re , des fossettes lacry
males, les oreilles longues et pointues, les p i n 
ces petites, une queue cour te , t e r m i n é e par une 
touf fe de poi ls , une touf fe de poils au carpe. Les 
deux sexes por ten t des cornes, et la femel le a 
deux mamelons . 

LA GAZELLE DORCAS — GJZELLA DORCAS. 

Die Gazelle, The Gazelle. 

Caractères. — La gazelle dorcas (pl. XXX) 
n 'at teint pas la ta i l le du chevreui l , mais elle est 
plus gracieuse, plus é l é g a n t e , sa robe est plus 
belle. U n vieux m â l e a l m , 1 5 de long o u l m , 5 0 en 
y comprenant la queue et plus de 66 cent, de 
haut au garrot . La gazelle a le corps r a m a s s é , 
mais d'apparence g r ê l e par suite de la hauteur 
des jambes ; le dos l é g è r e m e n t b o m b é , l ' a r r i è r e -
t r a in plus é levé que le gar ro t ; la queue cour te , 
touffue au b o u t ; les jambes t r è s - f i n e s , minces ; 
les sabots t r è s - é l é g a n t s ; le cou l o n g ; la t ê t e 
moyenne, haute et large en a r r i è r e , aminc ie en 
avant; le museau fa ib lement a r rond i ; les oreil les 
é g a l a n t envi ron les t rois quarts de la t ê t e ; les 
yeux grands, vifs , à pup i l l e a r rond ie ; les la rmiers 
moyens. Les cornes var ient suivant le sexe. 
Celles du m â l e sont plus fortes , à cercles d'ac
croissement plus m a r q u é s que ceux de la f e 
mel le . Chez tous deux, elles sont i n c l i n é e s en 
haut et en a r r i è r e ; mais la poin te se porte en 
avant et en dedans, de m a n i è r e à les fa i re res
sembler à une ly r e . A mesure que l ' an ima l 
avance en â g e , les cercles de croissance a r r ivent 
plus p r è s de la poin te ; chez de vieux m â l e s , i ls 

n 'en sont plus q u ' à 1 cent, et d e m i , p robablement 
par suite de l ' u su re . D u reste, ces cercles ne 
sont pas en rappor t d i rect avec l ' â g e de l ' an ima l ; 
chez u n m â l e cap t i f que j ' e x a m i n a i , et q u i é t a i t 
â g é de quinze mois , i l y en avait c i n q . 

Le pelage de la gazelle est des p lus é l é g a n t s . 
L a couleur fondamentale est le jaune couleur de 
sable ; le dos et les membres passent plus ou 
moins au b r u n roux f o n c é ; une bande plus fon 
c é e encore cour t le l ong des flancs, et s é p a r e la 
te inte du dos de celle du ventre, q u i est d 'un 
blanc é c l a t a n t . La t ê t e est plus claire que le dos ; 
le museau, en dessus, la gorge, les l è v r e s , le tour 
de l 'œi l et une bande q u i longe le museau de 
chaque cô té sont d 'un blanc j aune ; une raie 
b rune descend de l 'angle de l 'œi l à la l è v r e s u p é 
r ieure . Les oreilles sont gris j aune , b o r d é e s de 
no i r , et por tent t rois r a n g é e s longi tudinales de 
poils assez s e r r é s . L a queue est d 'un b r u n f o n c é 
à la racine et noi re dans sa m o i t i é t e rmina le . 

U existe des v a r i é t é s q u i ont la robe plus 
grise, et q u i ressemblent à la gazelle de Perse, 
don t certains naturalistes on t f a i t une e s p è c e à 
par t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le n o r d de 
l ' A f r i q u e est la patr ie de la gazelle dorcas ; on la 
t rouve depuis la Barbar ie j u s q u ' à l 'Arab ie P é -
t r é e , depuis les cô t e s de la M é d i t e r r a n é e , o ù ce
pendant elle est rare, j u squ ' aux montagnes de 
1* Abyssinie et jusqu 'aux steppes de l ' A f r i q u e cen
trale . A mesure qu 'on avance de la M é d i t e r r a n é e 
vers la Nubie , elle devient de moins en moins 
rare, et elle est t r è s - c o m m u n e entre le N i l et la 
mer Rouge. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — El le habi te 
le d é s e r t et les steppes, et plus le pays est r i che 
en plantes, plus elle y est c o m m u n e ; faisons ce
pendant remarquer que ces endroits , fer t i les pour 
lesAfr ica ins , ne le seraient n u l l e m e n t pour nous. 
On se t r ompe ra i t en se figurant la gazelle c o m m e 
u n habi tan t des val lées plantureuses; elle n ' y f a i t 
que de courtes et rares appar i t ions . E l l e p r é f è r e , 
i l est v r a i , les va l l ées aux hauts plateaux, mais 
seulement les va l l ées d u d é s e r t ; elle est aussi 
rare au b o r d des r i v i è r e s que dans les m o n t a 
gnes. E l le se t i e n t dans les endroi ts sablonneux, 
o ù des coll ines a l ternent avec les vallons, et par
t o u t couverts de m i m o s é e s . E l le est abondante 
dans les steppes ; cependant, là encore elle p r é f è r e 
les l i eux buissonneux aux grandes pra i r ies . Dans 
celles d u K o r d o f a h n , on rencontre des t roupeaux 
de 40 à 50 t ê t e s , q u i parcourent , mais p e u t - ê t r e 
seulement une par t ie de l ' a n n é e , des é t e n d u e s 
c o n s i d é r a b l e s . A leurs places favori tes, on ne voi t 
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jamais que de petites s o c i é t é s de deux, de t rois 
à h u i t i n d i v i d u s ; souvent m ê m e on y rencontre 
des gazelles i so l ées . 

Les petites famil les sont d 'ord ina i re compo
sées d ' u n m â l e , d 'une femel le , et de l eu r pe t i t , 
qu i reste avec eux j u s q u ' à la saison d u r u t p ro 
chain . On rencontre aussi des troupes f o r m é e s 
exclusivement de m â l e s , c h a s s é s par des r ivaux 
plus for t s . I l s demeurent f i d è l e m e n t ensemble 
j u s q u ' à la saison d u r u t . T o u t voyageur, q u i t ra
verse le d é s e r t peut ê t r e cer ta in de vo i r avant 
peu une gazelle. Pendant la grande chaleur seu
lement , de m i d i à quatre heures, l ' an ima l r u m i n e 
t r anqu i l l emen t à l ' ombre d ' u n mimosa ; le reste 
d u temps, i l est con t inue l lement en mouve
ment . I l est cependant moins faci le de l 'aperce
voi r qu 'on ne le c ro i t ; la c o n f o r m i t é de cou
leur q u i existe entre sa robe et le sol l u i permet 
d ' é c h a p p e r aux regards. I l d i s p a r a î t à la fa ib le 
vue d 'un E u r o p é e n à 1 k i l o m è t r e de distance : 
l 'œi l p e r ç a n t de l 'Arabe le dist ingue parfois 
à 8 k i l o m è t r e s . D 'ord ina i re , le t roupeau se 
t ien t a u p r è s d 'un buisson de m i m o s é e s , don t les 
cimes é t e n d u e s en f o r m e de parasol le p r o t è g e n t 
contre les rayons d u solei l . L a sentinelle est en 
t ra in de p a î t r e ; les autres sont c o u c h é e s et r u 
minen t . La p r e m i è r e seule est v i s ib le ; les a u 
tres ressemblent à des amas de pierres, et l 'œi l 
e x e r c é d u chasseur s'y t rompe souvent. T o u t 
est- i l t r anqu i l l e , le t roupeau erre un peu çà et l à , 
sans abandonner le l ieu q u ' i l occupe ; mais, au 
mo ind re danger, i l qu i t t e la place. I I en est de 
m ê m e , si le vent change. Les gazelles se t i e n 
nent sous le vent , de p r é f é r e n c e sur le ver
sant d 'une col l ine , de f a ç o n à domine r la 
plaine q u i s ' é t e n d devant elles, et à ê t r e aver
ties par le vent d u danger q u i pour ra i t leur 
ven i r d u c ô t é o p p o s é . A la p r e m i è r e a la rme, 
elles gagnent le sommet de la col l ine , et e x a m i 
nent a t tent ivement la c o n t r é e pour vo i r quels 
sont les points q u i l eur o f f r i r o n t le me i l l eu r 
ab r i . 

On ne peut n ie r que la gazelle ne soit admi ra 
b lement d o u é e sous tous les rapports . A u c u n 
autre a n t i l o p i d é n'est plus ac t i f qu'el le ; elle est 
vive, t o u j o u r s gracieuse. Sa course est fac i le . 
U n t roupeau en f u i t e est u n spectacle cha rman t ; 
m ê m e quand le danger les menace, les gazelles 
semblent encore se j o u e r . Elles f o n t des bonds 
de 1 m è t r e et d e m i à 2 m è t r e s de haut , et f r an 
chissent, comme pour s'amuser, des buissons, 
des f r agments de roches. Tous leurs sens, l ' o u ï e ' 
la vue et l ' odora t , sont t r è s - d é v e l o p p é s . La 
gazelle dorcas est p rudente , r u s é e m ê m e ; elle 

a une m é m o i r e excellente et sait met t re l ' expé
rience à p r o f i t . 

Ses m œ u r s sont charmantes . E l l e est i no f fen 
sive et c ra in t ive , mais a cependant plus de cou
rage qu 'on ne le c r o i t . Dans le sein du t roupeau, 
les lut tes sont f r é q u e n t e s ; les m â l e s surtout 
combat tent en l ' honneur de leurs compagnes 
vis -à-vis desquelles i ls se m o n t r e n t , par con
tre , t ou jour s aimables et tendres. L a gazelle vit 
en paix avec tous les autres an imaux ; on en ren
contre souvent dans des t roupeaux d'autres es
p è c e s d ' a n t i l o p i d é s . 

On ne peut di re que la gazelle dorcas soit t i 
mide ; elle est p l u t ô t p rudente , et év i t e tou t ce qui 
pour ra i t l u i ê t r e dangereux. Dans le Kordofahn, 
j e traversais une fois u n canton peu peup lé , 
é l o i g n é des routes ordinai res , recouvertes de 
hautes herbes : en u n j o u r , j ' y vis bien vingt 
t roupeaux de gazelles dorcas, tous très-forts . 
Elles n 'avaient p robablement pas encore fait 
connaissance avec les armes à f e u ; me lais
s è r e n t approcher j u s q u ' à quarante pas, distance 
à laquelle peut a t te indre la lance d 'un habi
tant d u Soudan, et se r e t i r è r e n t ensuite sans 
fa i re grande a t tent ion à m o i . Leu r vue me cap
t iva i t au p o i n t que j e ne pensais p lus à m'é-
lo igner . Mais b i e n t ô t le chasseur reparut en moi . 
Je fis f e u sur le plus beau m â l e q u i é t a i t à ma 
p o r t é e , et l 'abat t is . Les autres p r i r e n t la fuite 
pour s ' a r r ê t e r de nouveau à une centaine de 
pas et prendre ensuite le pe t i t t r o t ; j e pus m'en 
approcher à quat re-v ingts pas et abattre encore 
deux m â l e s avant que le t roupeau se déc idâ t à 
s ' é l o i g n e r . 

Le temps d u r u t var ie suivant les conditions 
c l i m a t é r i q u e s . Dans le no rd de l ' A f r i q u e , i l a 
l i eu au mois d ' a o û t , au mois d 'octobre ; sous les 
t ropiques , de la f i n d 'octobre à la f i n de d é c e m 
bre. Les m â l e s s 'excitent au combat par leurs 
b ê l e m e n t s ; i ls se p r é c i p i t e n t l ' u n sur l 'autre et 
avec tant d ' é n e r g i e qu ' i l s se br isent f r é q u e m m e n t 
les cornes ; j ' e n ai souvent c h a s s é , q u i avaient une 
corne c a s s é e à la rac ine . Les femel les ne font 
entendre q u u n doux g é m i s s e m e n t . L e m â l e le 
plus f o r t est le p r é f é r é ; l o r s q u ' i l a é c a r t é tous ses 
r ivaux , la f emel le s 'approche de l u i , et r e ç o i t ses 
caresses avec pla is i r . L e m â l e la su i t pas à pas, 
la f l a i re , f r o t t e sa t ê t e cont re son cou , l u i l èche 
la face, cherche à l u i t é m o i g n e r son amour de 
toutes les f a ç o n s . 

Dans le N o r d , la f eme l l e me t bas à la f i n de 
f é v r i e r o u au commencemen t de mars ; dans le 
Sud, de mars à m a i ; elle n'a qu ' un pe t i t par 
p o r t é e , et la d u r é e de la gestation est de c i n q à 
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six mois . La p lupa r t des gazelles femelles que 
je t u a i en mars et au commencement d ' avr i l 
é t a i e n t pleines, et plusieurs avaient u n f œ t u s 
d é j à t r è s - d é v e l o p p é . L e pe t i t est t r è s - f a i b l e 
pendant les premiers j o u r s de sa Vie , et beau
coup sont pr is par les Arabes et les Abyssins. 
Plus i l est f a ib l e , plus sa m è r e a soin de l u i . 
El le chasse à coups de p ied le renard q u i s'avance 
m é c h a m m e n t , et le m â l e v ient à son aide. N é a n 
moins , les jeunes gazelles, avant de pouvoi r 
cou r i r aussi rap idement que leurs parents, sont 
e x p o s é e s à b i en des dangers. L a m o i t i é , sans 
e x a g é r a t i o n , devient l a proie des nombreux car
nassiers de cette r é g i o n . I l est v ra i que sans ces 
carnassiers, c h a r g é s de ma in t en i r l ' é q u i l i b r e 
dans le r è g n e an imal , les gazelles se m u l t i p l i e 
raient te l lement , qu'elles d é t r u i r a i e n t c o m p l è t e 
ment toute v é g é t a t i o n . 

Chasse. — C'est avec passion, l ' on peut d i re , 
que l 'on fa i t la chasse à la gazelle dorcas. Tous 
les peuples q u i habi ten t les pays o ù cet a n i m a l 
se rencontre, r ival isent d 'ardeur dans sa pour 
suite. Le noble persan , le d ign i ta i re t u r c , la 
chassent avec autant de p la i s i r que le chef B é 
douin ou l 'habi tant d u Soudan. Dans le N o r d , 
on tue la gazelle à coups de f u s i l ; en Perse, ou 
au c œ u r d u d é s e r t , on me t à sa poursui te le f au 
con à l 'a i le rapide, ou le l é v r i e r q u i l ' éga l e en 
é l é g a n c e et en vitesse. J 'ai v u souvent en 
É g y p t e les grands personnages p a r t i r pou r la 
chasse, le faucon sur le po ing , mais jamais j e 
n 'a i eu l 'occasion d'assister à leur chasse. Has-
selquist, q u i la pra t iqua en Palestine, avec quel 
ques Arabes, a d é c r i t cette chasse. U n chasseur, 
le faucon au po ing , alla à la recherche des ga
zelles et l â c h a l 'oiseau d è s q u ' i l en v i t une . Le fau
con s 'éleva dans les airs, et a u s s i t ô t q u ' i l a p e r ç u t 
sa proie, f o n d i t dessus comme une flèche, d é c r i 
v i t quelques cercles au tour de sa t ê t e , puis l u i en
f o n ç a ses serres, l 'une dans la j o u e , l 'autre dans 
la gorge. L a gazelle fit u n bond de plus de 5 m è 
tres, et se d é b a r r a s s a de son ennemi . Mais ce lu i -
c i cont inua à la poursuivre , et l u i e n f o n ç a enf in 
ses serres dans le cou, la m a i n t i n t , l ' é t o u r d i t j u s 
q u ' à ce que le chasseur e û t le temps d 'ar r iver et 
de couper la gorge au gibier . Le faucon en r e ç u t 
le sang, comme d r o i t de prise. Cette chasse f a i t 
que les B é d o u i n s t iennent le faucon en aussi 
haute estime que le l é v r i e r ; les chefs donnent 
pour u n beau faucon deux ou t ro is chameaux. 

L a chasse des Arabes de l ' A f r i q u e occidentale 
est encore plus é m o u v a n t e ; nous y reviendrons 
au sujet du mendes. 

Dans certaines parties d u n o r d de l ' A f r i q u e , les 

chasseurs poursuivent les gazelles à cheval et 
cherchent à les a t te indre . Ce n'est pas chose a i sée ; 
quelque l é g e r s que soient les coursiers d u d é 
sert, i l leur est d i f f i c i l e cependant, en por tan t u n 
cavalier sur le dos, de j o i n d r e ces an imaux si 
rapides. Toute fo i s , a p r è s une longue course, et 
à l 'aide de plusieurs relais, les chasseurs parvien
nent à l ' a t te indre , et, à ce momen t , la gazelle est 
perdue. Ils l u i lancent avec adresse de for ts b â 
tons entre les jambes, et les l u i cassent. On n'a 
pas grand'peine alors à s 'emparer de la m a l 
heureuse b l e s s é e . 

Je n 'a i c h a s s é la gazelle q u ' à la carabine, et 
plus d 'une fois j ' e n ai t u é six par j o u r . La chasse 
toute s imple est le me i l l eu r m o y e n ; j ' e n ai ac
quis la preuve dans ma d e r n i è r e excurs ion au 
n o r d de l 'Abyssinie. Avan t l ' a r r i véè d u duc de 
Cobourg , j e parcourais le pays en compagnie de 
m o n a m i , le baron von A r k e l d ' A b l a i n g ; j ' a i eu 
souvent occasion de chasser des gazelles, sans 
pour cela qu i t t e r ma route . Quand nous en 
voyions une bande, nous cont inuions notre che
m i n , en ralentissant seulement le pas; u n de 
nous sautait en bas de la selle d e r r i è r e u n bu i s 
son, abandonnai t sa mon tu re à son domest ique , 
et s ' a v a n ç a i t p r u d e m m e n t , en rampan t , et contre 
le vent, d u c ô t é de notre g ib ier . L ' au t r e c o n f i 
na i t sa r o u t e , car nous avions r e m a r q u é que les 
gazelles se d é f i e n t moins des cavaliers que des 
p i é t o n s , et qu'elles s 'enfuient d è s qu 'une cara
vane f a i t hal te . D 'o rd ina i re , la sentinelle restai t 
les yeux b r a q u é s sur les passants, n é g l i g e a n t de 
survei l ler les alentours. Le chasseur p r o f i t a i t de 
ce temps p o u r approcher le plus possible, et à 
cent ou cent c inquante pas, i l faisait f e u de der
r i è r e u n buisson. Le t roupeau s 'enfuyai t à toute 
vitesse, gagnait la col l ine la plus voisine et ne 
s ' a r r ê t a i t qu 'au sommet ; là , les gazelles tenaient 
pied comme pour s'assurer de ce q u i se passait, 
et plus d'une fois i l nous est a r r i v é de pouvoi r 
ar r iver j u s q u ' a u p r è s de leurs sentinelles. 

Ces an imaux donnent quelquefois des preuves 
touchantes de leur at tachement les uns pour les 
autres. Deux f o i s , en quelques jours , j ' a i f a i t 
coup double sur des gazelles. L ' une d'elles t o m 
bait au p remie r coup ; sa compagne restai t au 
p r è s d 'elle, comme p a r a l y s é e par la t e r r e u r ; c'est 
t ou t au plus si elle faisait entendre de temps à 
autre u n b ê l e m e n t d ' a n x i é t é , et coura i t ensuite 
au tour d u cadavre de sa compagne. J'avais le 
temps de recharger , et de l u i envoyer aussi une 
balle mor te l l e . Une p r e m i è r e f o i s , j e tua i u n 
m â l e et une f eme l l e ; l 'autre fois , j e tua i deux 
m â l e s , mais i ls ne mont ra i en t pas moins d 'a t ta-
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c h ô m e n t l ' u n pour l 'autre que les deux pre 
m i è r e s . 

Dans certaines l o c a l i t é s , toutes les coll ines se 
couvraient de gazelles, q u i , e f f r a y é e s par la d é 
tona t ion , gagnaient leurs postes d 'observation 
pour examiner la c o n t r é e . Ces endroi ts arides 
prennent alors u n a t t ra i t t o u t nouveau. Les 
silhouettes é l é g a n t e s des gazelles se dessinent sur 
le b l eu f o n c é du c ie l , et, à une grande distance, 
on peut dis t inguer toutes leurs formes . 

Souvent les gazelles se r é f u g i a i e n t d e r r i è r e une 
de ces collines de sable si communes dans le 
Sahara, et y demeuraient immob i l e s d è s qu'elles 
avaient perdu le chasseur de vue. Dans les com
mencements, j ' y fus pris quelquefois. Je gravis
sais la col l ine avec prudence, je cherchais à 
apercevoir m o n gibier dans le lo in t a in , et i l é t a i t 
t o u t au-dessous de m o i . La. chute d 'une pier re , 
un l é g e r b r u i t les effrayai t , et elles prenaient la 
f u i t e avec p r é c i p i t a t i o n . 

Jamais j e ne vis de gazelles poursuivies par des 
hommes f u i r de toutes leurs j ambes ; cela ne 
leur arr ive que quand u n chien est d e r r i è r e 
elles. Je n'essaierai pas de d é c r i r e ce specta
c le ; les termes me fon t d é f a u t . La gazelle ne 
cour t plus , elle vole, et ce n'est m ê m e pas d i re 
assez. 

Dans le Kordo fahn , et dans les autres pays de 
l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , o ù les armes à feu ne 
sont pas d 'un usage universel et ne se r encon
t ren t g u è r e qu 'entre les mains des blancs, on 
prend sur tou t la gazelle dans des p i è g e s . On se 
sert à cet effet de ce qu 'on n o m m e des assiettes, 
que l ' on place sur le c h e m i n habi tue l des ga
zelles , et à chacune desquelles on dispose u n 
n œ u d coulant , auquel est a t t a c h é un gros b â t o n . 
L'assiette est f o r m é e d ' un cercle p e r c é de p l u 
sieurs t rous, dans lesquels sont e n g a g é s de peti ts 
b â t o n s . Ceux-ci convergent vers le centre d u 
cercle ; ils sont l é g è r e m e n t i n c l i n é s en bas, et 
pointus à l eur e x t r é m i t é l i b r e . Chaque assiette 
est p l a c é e au-dessus d'une peti te fosse, c r e u s é e 
dans le sable, et e n t o u r é e d 'un r ebord en é c o r c e 
pour qu'el le ne se remplisse pas de sable. L a 
gazelle, q u i va t r anqu i l l emen t son c h e m i n , mar 
che sur l'assiette ; son sabot glisse sur les b â t o n s , 
passe au m i l i e u , s'enfonce dans la fosse; la cou 
ronne de petits b â t o n s dans laquelle la j ambe est 
e n g a g é e la chatoui l le et la g ê n e ; elle cherche, en 
se secouant, à s'en d é b a r r a s s e r et serre ainsi le 
n œ u d cou lan t , dont elle serait sans cela sortie 
sans danger. E f f r a y é e , elle cherche à f u i r , mais 
le b â t o n qu'el le t r a î n e a p r è s elle augmente son 
e f f ro i ; elle cou r t à toute vitesse, cette course 

e f f r é n é e double et t r i p l e l a force d ' i m p u l s i o n du 
b â t o n , q u i finit par l u i casser une j a m b e . La 
malheureuse ne tarde pas alors à tomber au 
pouvoi r de l ' h o m m e . L e chasseur, en examinant 
ses p i è g e s , vo i t b i e n t ô t s ' i l a é t é heu reux ; i l mel 
ses l é v r i e r s sur la piste, ou la sui t l u i - m ê m e , car 
le b â t o n a la i ssé des traces manifestes de son 
passage. On p rend ainsi beaucoup de gazelles; 
mais on en capture plus encore avec les lévriers 
d u d é s e r t , q u i en at te ignent quelquefois trente 
ou quarante dans u n seul j o u r . 

Je n 'ent rera i pas dans le d é t a i l des autres ma
n i è r e s de chasser la gazelle; elles var ient chez 
chaque peuplade. 

L ' h o m m e e x c e p t é , la gazelle a peu d ennemis, 
le g u é p a r d et les chiens d u d é s e r t et des steppes 
sont ceux qu 'e l le a le plus à redouter . 

C a p t i v i t é . — Les jeunes gazelles dorcas s'ap
privoisent rap idement , et suppor tent parfaite
men t la c a p t i v i t é . Dans toutes les maisons euro
p é e n n e s des vi l les d u n o r d et de l'est de l 'A
f r i q u e o n vo i t des gazelles a p p r i v o i s é e s , dont 
plusieurs sont devenues de v é r i t a b l e s animaux 
domestiques. Elles suivent l eu r m a î t r e comme un 
c h i e n , en t ren t dans les appar tements , rôdent 
au tour de l a table p o u r demander à manger, font 
des é c h a p p é e s dans les champs o u le d é s e r t , mais 
r en t ren t à la maison quand le soir approche ou 
qu'elles entendent la v o i x de l eu r m a î t r e . 

Dans nos c l imats , on peut conserver plusieurs 
a n n é e s une gazelle en l i b e r t é , si on la soigne 
convenablement. I l f a u t sur tou t la garantir des 
r igueurs de la t e m p é r a t u r e . E l l e a besoin d'une 
chaude é c u r i e en h iver , d ' u n grand espace 
pour passer l ' é t é . U n t roupeau de gazelles est le 
plus be l o rnement qu ' on puisse imaginer pour 
u n parc . A c ô t é d 'el les , le chevreu i l l u i - m ê m e 
est un a n i m a l l o u r d et disgracieux. Les ga
zelles a p p r i v o i s é e s se m o n t r e n t douces et con
fiantes v is -à-vis des é t r a n g e r s ; les m â l e s seuls 
f o n t quelquefois usage de leurs cornes, mais 
c'est p l u t ô t pour j oue r que par m é c h a n c e t é . 

On les n o u r r i t de pa in , de f o i n , d 'orge, en été 
de t r è f l e et de fourrages verts . Elles se trouvent 
t r è s - b i e n d 'une eau m é l a n g é e de son, comme on 
en donne aux c h è v r e s . El les ne boivent qu'un 
p e u ; u n verre o rd ina i re d'eau par j o u r leur suf
fit. Elles a i m e n t , aucon t r a i r e , beaucoup le sel. 

Par tou t o ù on les t r a i t e b ien , on peu t les faire 
se r ep rodu i r e , mais plus f ac i l ement , i l est vrai , 
dans le sud que dans le n o r d . A u Caire, une 
gazelle a mis bas c i n q a n n é e s de sui te , et a tou
jours pa r fa i t emen t é l evé son p e t i t ; dans nos j a r 
dins zoologiques, u n pare i l f a i t n'est pas rare. 
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Fig. 260. Le Springbock Euchore. 

L E S S P R I N G B O C K S — ANT1DORCAS. 

Die Springbôcke, The Springboks. 

Caractères. — Les springbocks, que l'on 
nomme aussi antilopes sauteurs, ont tous les ca
r a c t è r e s des gazelles; mais i ls s'en d is t inguent 
par l'absence d'une touf fe de poils au n iveau d u 
carpe. 

LE SPRINGBOCK EUCHORE—ANTIDORCJS EUCHORE. 

Der Springbock, Prunkbock, Zugbock ou Treckbock, 
The Springbok. 

L ' e s p è c e la plus connue de ce genre est la 
chèvre sautante de B u f f o n ; la gazelle à bourse, le 
prounk ou springbock des colons d u Cap. 

C a r a c t è r e s . — Le spr ingbock [fig. 260) a en
v i r o n 80 cent, de haut , p r è s de l m , 5 0 de l o n g ; 
ses cornes sont en f o r m e de l y r e , n o u é e s , m a r 
q u é e s de v i n g t o u quarante anneaux; ses oreilles 

BREHM. 

sont longues et pointues ; ses yeux grands, d ' u n 
b r u n f o n c é , à cils longs et no i r s ; son pelage 
est fin. I l a le dos d ' un b r u n cannelle v i f , la 
t ê t e blanche, avec une raie d 'un b r u n f o n c é , 
descendant des cornes à l 'angle de la bouche ; 
le ventre et les fesses blancs ; la queue m i n c e , 
grise à sa face i n f é r i e u r e , blanche à sa face 
s u p é r i e u r e , et d ' un gris n o i r au bou t ; une 
bande blanche va le l o n g d u dos , et se mont re 
sur tout lorsque l ' an ima l se meu t r ap idemen t ; la 
peau p a r a î t f o r m e r là u n p l i q u i s'ouvre et se 
f e rme à mesure que l ' an t i lope cour t . Cette 
bande p a r a î t donc plus o u moins large, et change 
l'aspect de l ' a n i m a l . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
p a r a î t p ropre à l ' A f r i q u e australe. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tous les 
voyageurs q u i on t pa rcouru le sud de l ' A f r i q u e , 
sont unanimes à s'extasier sur le g rand nombre 
de springbocks q u ' o n y rencontre . 

I I — 167 
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Steckenstraefe nous apprend q u ' i l y a au no rd 
d u t e r r i t o i r e du Cap de grandes plaines d é p o u r 
vues de sources, o ù l ' h o m m e ne peut v ivre que 
pendant la saison des pluies. A la fin de cette 
saison i l ne reste que quelques flaques d'eau sau-
m â t r e , q u i suff isent au gibier . Les springbocks s'y 
r é u n i s s e n t en grand nombre . Mais quand la s é 
cheresse se p ro longe , que les flaques se d e s s è 
chent, c o m m e cela arr ive tous les quatre ou c i n q 
ans, des mi l l i ons de ces an imaux se d i r i gen t 
au sud, vers le Cap, mangeant , d é t r u i s a n t t o u t 
ce q u i est ver t . L o r s q u ' i l p l eu t de nouveau, et 
que les plaines b r û l é e s se couvrent d 'une n o u 
velle v é g é t a t i o n , les springbocks y re tournen t . 
C'est par m i l l i e r s qu ' i ls se r é u n i s s e n t pour ac
c o m p l i r ces é m i g r a t i o n s , et leurs bandes s'ac
croissent comme celles des sauterelles. 

« T o u t voyageur , d i t le capitaine Gordon 
C u m m i n g , q u i , comme m o i , a p u voi r le nombre 
immense d'antilopes q u i se r é u n i s s e n t pour é m i -
grer, et qu i raconte fidèlement ce q u ' i l a v u , a à 
craindre d'exciter l ' i n c r é d u l i t é . Ces bandes sont 
quelque chose de te l lement ext raordinai re , qu 'on 
a d û les comparer , et avec raison, à celles des 
sauterelles. Comme celles-ci, elles mangent en 
quelques heures tous les v é g é t a u x qu'elles t r o u 
vent sur leur passage, et d é t r u i s e n t c o m p l è t e 
ment , en une nu i t , toutes les plantat ions d 'un 
cul t iva teur 

« Le 28 d é c e m b r e , j ' eus le plais i r de vo i r u n 
de ces passages pour la p r e m i è r e fo is . Jamais le 
gibier ne m'a apparu sous u n aspect plus 
grandiose, plus f o r m i d a b l e . Deux heures avant 
le po in t du j o u r , j ' avais é t é r éve i l l é dans m o n 
char iot , et j ' en tendais à envi ron deux cents pas 
la voix des antilopes. Je crus q u ' u n t roupeau 
paissait p r è s de m o n camp ; mais quand le j o u r 
f u t venu , j e vis toute la pla ine l i t t é r a l e m e n t cou^ 
verte de ces an imaux. Us a v a n ç a i e n t len tement . 

d é b o u c h a i e n t à l 'oues t , entre deux coll ines, 
comme u n f leuve, et disparaissaient à envi ron u n 
m i l l e au nord-est , d e r r i è r e une hau teur . 

o Je restai deux heures à l 'avant de ma v o i 
ture, ex t a s i é devant ce magn i f ique spectacle, et 
j 'eus m ê m e quelque peine à me convaincre de 
sa r é a l i t é , à le prendre pour autre chose que le 
p r o d u i t de l ' imag ina t ion e x a l t é e d u chasseur. 

« D u r a n t t o u t ce temps, les masses passaient 
sans f i n entre les col l ines . E n f i n j e sellai m o n 
cheval , j e pr i s ma carabine, et, suivi de mes 
compagnons, j ' e n t r a i dans le t roupeau et fis f e u . 
On abatt i t quatorze p i è c e s . « Halte 1 c'est assez 1 » 
commandai - je ; nous r e t o u r n â m e s pour me t t r e 
not re gibier à l ' ab r i des vautours ; et a p r è s l 'avoir 

d é p o s é dans u n buisson e t r ecouve r tde branches , 

nous r e v î n m e s au camp . 
« On aura i t p u tue r t r en te ou quarante a n t i l o 

pes. Jamais, dans toute m a vie de chasseur, j e 
ne me t rouva i au m i l i e u d'une te l le r é u n i o n d'a
n i m a u x , et c'est la seule fois o ù j e pus p é n é t r e r 
à cheval a u centre d ' u n t roupeau . 

« A p r è s avoir a t t e l é , nous a r r i v â m e s avec nos 
chars p o u r charger no t re g ib ier . Quelque é n o r m e 
que f û t cette bande, j ' e n vis une autre plus con
s i d é r a b l e encore le m ê m e soir . A p r è s avoir t ra 
v e r s é les coll ines entre lesquelles avaient passé 
les ant i lopes, toute la p la ine et les versants 
m ê m e des coll ines m 'appa ru ren t couverts d'une 
seule masse de ces an imaux . Aussi l o i n que la 
vue s ' é t e n d a i t , on ne voya i t qu ' eux . 

« Ce serait u n t r ava i l i n u t i l e de chercher à 
est imer leur nombre , j e crois cependant pou
vo i r d i re que plus ieurs centaines de m i l l e é t a i en t 
ainsi sous mes yeux . » 

Nous prendr ions certes cette r e l a t ion du 
f a m e u x chasseur a f r i c a i n p o u r u n conte de 
chasseur, si tous les voyageurs ne venaient en 
con f i rmer la r é a l i t é . L e V a i l l a n t par le de t r o u 
peaux de 10 à 50,000 i n d i v i d u s , suivis par des 
l ions , des l é o p a r d s , des l y n x et des h y è n e s , et 
É d o u a r d Kre t schmar a v u des bandes q u ' i l es
t i m e à plusieurs m i l l i o n s de t ê t e s . J ' emprunte à 
Lenz ce q u ' i l rappor te à ce sujet . 

L a s é c h e r e s s e d u r a i t depuis p lus d 'un a n ; 
beaucoup de best iaux avaient p é r i ; u n ma t in , 
Kre t schmar p a r t i t à cheval avec des colons h o l 
landais pour se rendre à u n passage par lequel 
on supposait que les antilopes en t re ra ien t dans 
le pays. B i e n t ô t pa ru ren t les avant-gardes; deux 
ou t rois i nd iv idus , puis d i x o u v i n g t , pu is deux 
cents et qua t re cents , et finalement le passage 
f u t r e m p l i de ces a n i m a u x , q u i soulevaient des 
nuages de p o u s s i è r e , et au-dessus desquels p la
naient les vautours . Les chiens f u r e n t l â c h é s et 
d isparurent dans la f o u l e , les coups de f e u re
t en t i r en t ; en peu de temps plus de deux cents 
é t a i e n t t u é s . On les enleva r ap idemen t . U n nou
veau t roupeau de 25,000 t ê t e s se p r é s e n t a i t . 
U n des chasseurs f u t e n t r a î n é au m i l i e u de la 
bande, r e n v e r s é et f o u l é aux p i e d s ; on le re
t rouva sans connaissance, et couver t d é t e r r e ; 
i l r e p r i t peu à peu ses sens, heureusement 
pour l u i , i l avait eu la face t o u r n é e d u c ô t é d u 
sol. On tua une centaine d 'ant i lopes de cette 
seconde bande ; on leur coupa à tous la t ê t e ; 
leurs corps f u r e n t c h a r g é s sur les chevaux et 
les chariots et p o r t é s à la ma i son . Pendant ce 
temps, d 'autres bandes avaient t r a v e r s é d 'autres 



L E S P R I N G B O C K E U C H O R E . 539 

passages, et l ' on pouvai t vo i r des m i l l i e r s de ces 
antilopes p a î t r e dans une plaine de p r è s de 
50 k i l o m . d ' é t e n d u e . On v i n t nous aver t i r qu 'au 
passage d u K a r r e , à peu de distance d u k r a h l , 
plusieurs centaines é t a i e n t t o m b é s d u bua t des 
rochers, et é t a i e n t faciles à prendre . On s'y d i r i 
gea, et o n en chargea env i ron deux cents sur les 
chariots . Dans la maison, tou t le monde é t a i t 
o c c u p é à couper la viande en l a n i è r e s , et à l 'é 
tendre pa r tou t , au dedans et au dehors, sur des 
b â t o n s , des planches, des bois de l i t , sur t o u t ce 
que l ' o n pouva i t t rouver ; des m i l l i o n s de m o u 
ches nous entouraient . Les gigots f u r e n t sa lé s ; 
les peaux f u r e n t é t e n d u e s à ter re et maintenues 
au moyen de p ique ts ; s é c h é e s , elles sont excel
lentes p o u r r ecouvr i r les planchers. L a viande 
a b o n g o û t ; on la mange beaucoup s è c h e . 

L e c h e m i n que suivent les springbocks n'est 
pas t o u j o u r s le m ê m e . Les é m i g r a n t s re tournent 
g é n é r a l e m e n t par une rou te d i f f é r e n t e de celle 
qu ' i l s ont suivie . I l s d é c r i v e n t ainsi une ellipse 
t r è s - a l l o n g é e , o u u n q u a d r i l a t è r e , dont le dia
m è t r e est de plusieurs m i l l i e r s de k i l o m è t r e s . I ls 
emploient à le fa i re de six mois à u n an. 

'La c o h é s i o n de ces l é g i o n s de spr ingbocks est 
remarquable . W o o d raconte q u ' u n t roupeau de 
moutons , en ayant r e n c o n t r é une, f u t e n t r a î n é 
par elle, f o r c é de la suivre p a r t o u t , sans que le 
berger p û t le d é l i v r e r . L e l i o n m ê m e , q u i les 
poursui t avec acha rnemen t , en est parfois f a i t 
pr isonnier . Quelque t e r r eu r q u ' i l inspi re à ces 
pauvres r u m i n a n t s sans d é f e n s e , ceux q u i sont 
p r è s de l u i ne peuvent r é s i s t e r à la pression de 
leurs compagnons , q u i ignorent la p r é s e n c e d u 
carnassier, et de son c ô t é , le l i o n do i t b o n g r é , 
ma l g r é , marcher avec la masse, c a r , i l ne peut 
se f rayer u n passage à travers. Cela p a r a î t extra
ordinai re , mais n'est cependant pas invra i sem
blable. 

Les t r a î n a r d s ne peuvent é c h a p p e r aux enne
mis a f f a m é s q u i suivent ces bandes en n o m 
bre c o n s i d é r a b l e ; mais tous, l ions , l é o p a r d s , 
h y è n e s , chacals, vautours , n 'on t pas à fa i re t r op 
d ' e f for t s ; chaque j o u r , i l succombe tan t de 
springbocks à la f a i m , à la fa t igue , qu ' i l s peu
vent se rassasier f ac i l emen t . 

Dans le t roupeau i l y a une osc i l la t ion c o n t i 
nuel le . Ceux q u i sont aux premiers rangs , t r o u 
vent na ture l lement plus à manger que ceux des 
derniers r angs ; i ls se nourr issent fac i lement , 
deviennent à l a fois gros, gras et paresseux. 
Mais leur b o n temps est fini ; les a f f a m é s s'a
vancent de plus en plus , d é p a s s e n t ceux q u i se 
sont e n g r a i s s é s , et q u i finissent par passer à la 

queue de la bande. Quelques j ou r s de d i è t e les 
a igu i l lonnan t à nouveau , i ls cherchent à s'a
vancer et à reprendre leur a n c i é n n e place. 

Le spr ingbock o u bouc sauteur, c h è v r e sau
teuse, est b i en n o m m é . I l peut f a i r e des bonds 
ex t raord ina i res , sur tout quand i l est poursu iv i 
par des chiens. Quand t o u t le t roupeau s ' enfu i t , 
que chaque i n d i v i d u f a i t des bonds ve r t i caux , 
se sou lève dans les airs , les pattes r e c o u r b é e s , 
et faisant flotter ses longs poils d ' u n blanc de 
neige, on assiste à u n spectacle v r a i m e n t f é e r i 
que. Les springbocks f o n t f ac i l ement des sauts 
de 2 à 4 m è t r e s de haut , de 4 à 5 m è t r e s d ' é 
tendue. I ls paraissent s ' a r r ê t e r quelque temps 
dans l ' a i r , tombent sur leurs quatre pattes, 
f rappant le sol et s ' é l a n ç a n t de nouveau. I l s n 'a 
vancent ainsi que de quelques pas ; puis i ls par
ten t au t r o t , le cou b a i s s é , la t ê t e contre te r re . 
A p e r ç o i v e n t - i l s u n ennemi , i ls f o n t hal te , se r e 
tournen t , l ' examinent . A r r i v e n t - i l s à u n c h e m i n 
o ù des hommes on t p a s s é quelque temps aupa
ravant, i ls le f ranchissent d ' un bond ; r i en n'est 
plus beau que de vo i r à ce m o m e n t u n t roupeau 
de plusieurs mi l l i e r s d ' i nd iv idus ; chacun saute 
à son tour , tan t i ls ont de m é f i a n c e m ê m e à l ' é 
gard du sol qu 'a f o u l é l eur ennemi . C'est aussi 
de la sorte qu ' i l s f ranchissent la piste d u l i o n o u 
de t o u t autre a n i m a l don t i ls on t une peur ins
t inc t ive . 

L e passage d 'un de ces t roupeaux est pour 
les Cafres Baccalaharis l a promesse d 'une l o n 
gue sé r i e de j o u r s gras; aussi, avant la saison 
des p l u i e s , met ten t - i l s le f eu aux steppes pour 
que par tou t o ù l ' incendie aura p a s s é i l se d é v e 
loppe u n tapis de verdure plus f ra i s , plus abon
dants, plus savoureux, que les antilopes recher
cheront . Rarement on vo i t ces an imaux dans 
les hautes herbes s è c h e s , q u i recouvrent une 
grande part ie de l eu r pa t r ie . Us p r é f è r e n t les 
plantes d é l i c a t e s et v iennent p r i n c i p a l e m e n t dans 
les endroits que couvre l 'herbe nouvel le . 

On ne sait absolument r i en de p r é c i s touchant 
la r e p r o d u c t i o n de ces s inguliers an imaux . 

C a p t i v i t é . — Les spr ingbocks pr i s jeunes s'ap
privoisent t r è s - r a p i d e m e n t . B u f f o n par le d ' u n 
i n d i v i d u q u i p rena i t le p a i n de la m a i n de son 
m a î t r e . Ceux que j e vis é t a i e n t prudents et m é 
fiants avec les é t r a n g e r s , mais ga i s , enclins à 
j o u e r avec les personnes qu ' i l s connaissaient. 
On ne peut pas t o u j o u r s en me t t r e plusieurs 
dans u n m ê m e enclos; les m â l e s sont q u e 
rel leurs , et t ou rmen ten t m ê m e les femel les . 
Mais des springbocks capt i fs sont des ê t r e s char
mants. L e u r pelage m o u , soyeux, à vives c o u -
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leurs , leur fo rme é l é g a n t e , leurs mouvements 
gracieux, captivent chacun, lors m ê m e que dans 
leur é t r o i t enclos ces an imaux ne peuvent d é 
ployer tous leurs avantages. 

Les springbocks sont malheureusement rares 
chez nous. L a m o i t i é de ceux qu 'on embarque au 
Cap succombe aux fat igues d u voyage; les autres 
ne r é s i s t e n t pas aux r igueurs du c l ima t , et sur tou t 
au d é f a u t d'espace. L a p lupa r t de ceux q u i meu
rent dans les j a rd ins zoologiques p é r i s s e n t par 
leur faute . Sans cause connue, ils s ' é l a n c e n t 
contre les palissades, se cassent les jambes, se 
blessent de diverses m a n i è r e s , se tuen t quelque
fois sur le coup . 

LES ÉLÉOTRAGUES — ELEOTRAGUS. 

Die Riedbock, The Rietboks. 

Caractères. — Les éléotragues, aussi nommés 
antilopes des marais, ressemblent encore aux 
gazelles. Ce sont des an imaux de ta i l le moyenne , 
à dos d r o i t , à queue assez longue ; le m â l e seul 
porte des cornes arrondies, a n n e l é e s à l eur base, 
et à pointe i n c l i n é e en avant ; la femel le a qua 
tre mamelons . L a p l u p a r t n 'on t n i fossettes la 

crymales, n i touffes de poi ls au tarse et au carpe. 
Ce genre con t ien t env i ron une douzaine d'es

p è c e s ; la suivante est la p lus connue. 

L'ÉLÉOTRAGUE DES ROSEAUX — ELEOTRAGUS 
ARUNDINACEUS 

Der Riedbock, The Rietbok. 

Caractères. — Ce charmant animal (fig. 261} 
a plus de l m , 6 5 de l ong , y compr i s la queue ; i i a 
90 cent, de hauteur au gar ro t et 1 m è t r e au sa
c r u m ; les cornes ont 33 cent , de l o n g , et 3 cent. 
d ' é p a i s s e u r à la base. E n somme, l ' é l é o t r a g u e des 
roseaux ressemble au chevreu i l , mais i l est u n 
peu plus é l a n c é . I l a le corps l é g è r e m e n t a l l o n g é , 
l ' a r r i è r e - t r a i n u n peu plus f o r t que l ' avan t - t r a in , 
le cou l o n g , m ince , c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , r e 
c o u r b é comme c e l u i d u c e r f , la t ê t e re la t ive 
m e n t grande, a m i n c i e ec a v a n t , le f r o n t l a rge , 
le dos d u nez d r o i t , le museau obtus ; les oreil les 
longues, m i n c e s , p o i n t u e s , f e r m é e s à l a base, 
f o r t e m e n t poilues sur les deux faces ; les yeux 
grands et v i fs ; les sabots de g randeur moyenne , 
u n peu r e c o u r b é s , les pinces plates et p l a c é e s en 
t ravers; la queue t o u f f u e et a t te ignant le genou . 

Les cornes sont robustes, assez é l o i g n é e s l ' une 



L E S G É P H A L O P H E S . 541 

de l ' au t re ; elles se d i r i gen t en haut et en a r r i è r e 
se recourbent l é g è r e m e n t en avant et s ' é c a r t e n t 
u n peu, puis leurs pointes sont de nouveau con
vergentes. L e u r m o i t i é i n f é r i e u r e est parcourue 
par des sil lons l o n g i t u d i n a u x , profonds et r é 
guliers ; , l eu r m o i t i é s u p é r i e u r e est lisse ; la r a 
cine por te de 10 à 12 pl i s . Les poils courts et 
épa i s ne sont pas aussi lisses que chez les autres 
a n t i l o p i d é s ; le bas-ventre, la face p o s t é r i e u r e d u 
bras, la par t ie a n t é r i e u r e d u cou en sont peu 
couver t s ; à l a tempe, au-dessous des oreil les, est 
une place ronde et nue. Le dos et les flancs sont 
d ' un r o u x b r u n ou d ' u n r o u x g r i s ; le ventre et 
la face in terne des pattes de devant sont blancs ; 
la face externe des pattes est j a u n â t r e , la t ê t e , le 
cou , la face externe des oreilles sont fauves ; u n 
cercle b l a n c h â t r e entoure les yeux ; les jambes 
de d e r r i è r e sont d 'un gris roux ; celles de devant 
por tent une raie d 'un b r u n f o n c é , m a l d é l i m i t é e ; 
la queue est b r u n fauve à sa face s u p é r i e u r e ; les 
sabots et les pinces sont noirs . 

On rencontre quelques v a r i é t é s don t la c o u 
leur t i r e t a n t ô t sur le gris j aune , t a n t ô t sur le 
roux . 

L a femelle se dis t ingue d u m â l e par une ta i l l e 
plus fa ib le et par l'absence de cornes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' é l é o t r a g u e 
des roseaux habi te les marais , les l i eux couverts 
de roseaux d u sud de l ' A f r i q u e . I l est c o m m u n 
au cap de B o n n e - E s p é r a n c e , dans le pays des 
Namaquois et dans la Gafrerie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette e s p è c e 
a besoin d ' eau , et se n o u r r i t exclusivement de 
plantes m a r é c a g e u s e s . 

L e capitaine Drayson nous fe ra c o n n a î t r e ses 
m œ u r s . « C o m m e son n o m l ' i nd ique d é j à , on 
ne t rouve ce charmant an ima l que dans les 
plaines couvertes de joncs et de roseaux. I l n'est 

, g u è r e de m a m m i f è r e s plus faciles à chasser. I l 
se t i en t c a c h é dans les roseaux j u s q u ' à ce qu 'on 
soit t ou t p r è s de l u i . Si on l ' e f f r aye , i l ne f u i t 
q u ' à une courte distance, s ' a r r ê t e , et regarde son 
ennemi . I l f a i t entendre une sorte d ' é t e r n u -
ment , p robablement u n c r i d ' appe l , mais en 
m ê m e temps u n avertissement pour le chasseur. 

« I l a ime beaucoup le b l é en herbe ; aussi 
es t - i l d é t e s t é des Cafres, q u i cherchent à le d é 
t ru i r e par tous les m o y e n s , et q u i regardent 
leur chasse comme heureuse, lorsqu ' i l s on t t u é 
u n é l é o t r a g u e des roseaux. Je me suis g a g n é les 
bonnes g r â c e s de plus d ' un vi l lage en t i r a n t 
quelques umsekes (ainsi appel lent - i l s l ' e s p è c e ) , 
q u i depuis quelque t emps d é v a s t a i e n t les p l a n 
tat ions. 

« Cet a n t i l o p i d é a la vie t r è s - d u r e . I l cont inue 
souvent à f u i r , q u o i q u ' i l a i t le corps p e r c é 
d'une bal le , et i l é c h a p p e au chasseur, mais 
sans avantage pour l u i ; car dans l ' end ro i t 
é c a r t é de la f o r ê t o ù i l a c h e r c h é u n re fuge q u i 
l 'a mis à l ' a b r i des atteintes de l ' h o m m e , i l 
t rouve d'autres ennemis , les h y è n e s su r tou t , 
q u i suivent sa piste sanglante, p é n è t r e n t de 
n u i t dans sa re t ra i te et le d é v o r e n t . » 

On ne c o n n a î t pas son mode de r e p r o d u c t i o n . 
On ne sait pas non plus comment i l se compor te 
en c a p t i v i t é . I l y a envi ron quatre-vingts ans que 
l 'on c o n n a î t cet an imal ; on a e n v o y é u n g rand 
nombre de ses peaux en Europe , mais jamais on 
n 'y a encore v u u n i n d i v i d u v ivant . 

LES CÉPHALOPHES— CEPHALOPEUS. 

Die Zwergantilopen ou Schopfantîlopen, The 
Duykerboks. 

L'auteur d'un ouvrage populaire n'est, dans 
l 'h is to i re d 'aucune f a m i l l e , p lus o b l i g é de se 
borner que dans celle des a n t i l o p i d é s . Chaque 
e s p è c e p r é s e n t e des p a r t i c u l a r i t é s cur ieuses , 
et cependant i l nous f au t en passer beaucoup 
sous silence, pour ne nous occuper que de celles 
q u i nous o f f r en t le plus d ' i n t é r ê t . P a r m i celles-
c i f iguren t les e s p è c e s dont on a f o r m é le genre 
c é p h a l o p h e ou antilopes nains, a insi n o m m é s à 
cause de leur pet i te t a i l l e . 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est c a r a c t é r i s é par 
des cornes pe t i t es , minces , droites, i m p l a n t é e s 
sur le hau t d u f r o n t , t r è s - l é g è r e m e n t r ecour 
b é e s en avant, avec quelques anneaux à l e u r 
racine. Les e s p è c e s q u i le composent on t encore 
un m u f l e large, une t ê t e a r r o n d i e , des glandes 
u n g u é a l e s , des poches aux flancs, la queue 
cour te et é p a i s s e . 

On a r é c e m m e n t p r o p o s é d ' é t a b l i r dans ce 
genre deux groupes : l ' u n p o u r les e s p è c e s q u i 
ont entre les cornes une tou f f e de poi ls d i r i g é e 
en a r r i è r e , et l 'autre pour celles q u i n 'en o n t pas 
ou chez lesquelles ce c a r a c t è r e est peu p r o n o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces peti ts an
t i l o p i d é s habi tent le sud et l'est de l ' A f r i q u e , le 
Cap et l 'Habesch. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne les 
t rouve que dans les champs couverts de buis
sons; i ls n 'on t pas besoin d 'une grande f o r ê t ; 
quelques broussailles l eu r suff isent . 

Moins agiles que les autres a n t i l o p i d é s , i ls o n t 
recours à la ruse, c o m m e les chevro ta ins , p o u r 
é c h a p p e r à leurs ennemis . 
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LE CÉPHALOPHE RASEUR. — CEPHALOPHUS 
MERGENS. 

Der Ducker, The Duykerbok ou Dnpoon. 

Caractères. — Le céphalophe raseur, Ducker 
de Lichtens te in , ou antilope plongeant de quelques 
auteurs {fig. 262), est une e s p è c e des plus g ran
des et des mieux connues d u genre. I l a 3 m , 45 
de longueur ; 66 cent, de hauteur au garrot ; la 
longueur de l a queue est de 20 cent. Les cornes 
sont coniques, m a r q u é e s de 4 à 6 anneaux peu 
profonds; elles ont p r è s de 40 cent, de l ong , et 
sont moins hautes que les orei l les; elles dispa
raissent presque au m i l i e u des poils de la 
huppe. A la place de la fossette lacrymale , i l n 'y 
a qu 'une t r a î n é e nue, flexueuse. Les jambes sont 
é l a n c é e s , les sabots et les pinces p e t i t s , la 
queue est courte et t ou f fue . L a couleur de la 
robe varie beaucoup ; le dos est gr is-ol ive ; le 
m â l e est souvent d 'un b r u n j aune f o n c é , avec 
des taches noires le l ong de l ' é c h i n é et sur les 
cuisses.. Les pieds sont d 'un b r u n f o n c é en avant, 
blancs en a r r i è r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « De tOUS 
les a n t i l o p i d é s q u i habi tent la l i s iè re des f o r ê t s , 
d i t le capitaine Drayson, le raseur est u n des plus 
c o m m u n s , quo iqu ' on ne le rencontre jamais 
q u ' i s o l é . A l 'approche de l ' homme ou d 'un 
autre ennemi , i l n'abandonne pas son g î t e ; i l y 
demeure i m m o b i l e comme une statue et j u s q u ' à 
ce q u ' i l croie avoir é t é a p e r ç u ; alors i l s ' é l a n c e , 
f a i t quelques crochets, f r a n c h i t les buissons, s'y 
glisse, rase le sol , et, quand i l pense avoir é c h a p p é 
aux regards , i l r ampe silencieusement dans les 
hautes herbes ou entre les buissons. On c ro i r a i t 
q u ' i l a c o m p l è t e m e n t d i s p a r u , ou q u ' i l s'est t ap i 
à quelque endro i t : ce n'est p o i n t là son cas ; i l 
cont inue à avancer sous les feui l les , j u s q u ' à ce 
q u ' i l a i t une certaine avance ; puis i l f u i t au plus 
v i te . L e chasseur le plus habi le , le ch ien le plus 
r u s é y sont souvent t r o m p é s ; mais si l ' on a p u 
suivre ses a l l u r e s , si l ' o n peut d é c o u v r i r i ' e n -
d r o i t o ù i l s'est r é f u g i é , i l est faci le alors de l 'ap
procher en a l lant sous le vent . I l f a u t cependant 
b ien t i r e r p o u r l ' avoi r ; quelque pe t i t q u ' i l soit , i l 
supporte une fo r t e charge de p l o m b . I l n'est pas 
t rop possible de le t i r e r à balle ; ses crochets r a 
pides et i r r é g u l i e r s d é r o u t e n t le t i r eu r . Souvent, 
a p r è s avô ï r e s s u y é u n coup de f e u , i l s ' enfu i t ra 
p idement , comme s ' i l n 'avai t pas é t é a t t e in t ; mais 
b i e n t ô t i l s ' a r r ê t e subi tement , ce q u i f a i t recon
n a î t r e q u ' i l a é t é t o u c h é . J 'ai vu des antilopes 

b l e s sé s mor t e l l emen t c o u r i r c o m m e si de r ien 
n ' é t a i t . 

« U n ch ien o rd ina i re peut a t te indre le c é p h a 
lophe raseur à la course. B i en des fo i s , u n vieux 
ch ien d ' a r r ê t dont j e me servais m ' e n prenai t et 
les ma in tena i t j u s q u ' à m o n a r r i v é e . 

Usages e t p r o d u i t s . — « A u Cap, on fa i t des 
fouets avec la peau de cet a n i m a l ; sa chair 
donne u n potage excel lent . D ' o r d i n a i r e , la 
viande de tous les m a m m i f è r e s du sud de l ' A f r i 
que est s è c h e et d é p o u r v u e de g o û t , mais je puis 
r ecommander à tous les gourmets , comme é t an t 
u n excellent mets , le fo ie des c é p h a l o p h e s . Les 
paysans hol landais p iquen t l a chair d u raseur 
avec d u l a r d de l ' é l a n o u de l 'h ippopotame et se 
p r é p a r e n t a insi u n r ô t i t r è s - s u c c u l e n t . » 

LE CÉPHALOPHE DE HEMPRICH — CEPHALOPHUS 
HEMPRICHIl. 

Der Zwergbôckchen, Beni-Israel ou Atro. 

Il existe de petits antilopidés charmants, qui 
sont les nains de la f a m i l l e . Quatre e s p è c e s sont 
à ment ionner : l'antilope des buissons et l'antilope 
nain des colons hol landais d u Cap, le Beni-Israël 
des Arabes ou atro, c o m m e o n le n o m m e à Ha-
besch, dans la langue a m h a r i , et une q u a t r i è m e 
e s p è c e q u i v i t en G u i n é e . 

Tous ces peti ts a n t i l o p i d é s on t entre eux de 
grands rapports de s t r uc tu r e et de colorat ion. 
L e u r huppe est plus ou moins d é v e l o p p é e et de 
couleur d i f f é r e n t e . Les c a r a c t è r e s les plus impor
tants q u i les d i s t inguen t sont f ou rn i s par les 
cornes. 

C a r a c t è r e s . — L e c é p h a l o p h e de H e m p r i c h , 
le Beni-Israël ou atro des Arabes , est u n des r u 
minants les p lus é l é g a n t s q u i exis tent . Le m â l e a 
de petites cornes, pourvues de d i x ou douze 
demi-anneaux occupant la m o i t i é i n f é r i e u r e de 
la face externe, et à pointes r e c o u r b é e s en avant; 
elles sont moins longues que les orei l les et pres
que c a c h é e s par la huppe , q u i est t r è s - f o u r n i e . 
Le corps est assez r a m a s s é , les jambes sont de 
longueur moyenne ; la queue est r é d u i t e à un 
m o i g n o n à poils ras; le corps est recouver t de 
poi ls longs et assez t ins. L a robe est rousse 
c o m m e celle du r e n a r d ; les poi l s sont b r u n gris, 
l i m i t é par u n l i s é ré c l a i r o u r o u x , et f o n c é s à 
la po in te . L e dos est b r u n - r o u x ; le dessus du 
museau et le f r o n t sont r o u x ; les bras et l é s 
cuisses o f f r e n t souvent des taches; la par t ie i n f é 
r i eu re et la face in t e rne des membres sont b lan 
ches. Une large bande b lanche se t rouve au-
dessus et au-dessous de l 'œ i l ; les orei l les o n t u n 
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b o r d n o i r ; les cornes, les sabots, les fossettes la 
crymales sont noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c é p h a -
lophes de H e m p r i c h se t r ouven t dans toute l ' A -
byssinie, depuis la c ô t e j u s q u ' à une a l t i tude de 
2,000 à 2,300 m è t r e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s -et r é g i m e . — Comme 
presque toutes les e s p è c e s de ce genre, i ls h a b i 
tent les buissons q u i sont si abondants en A f r i 
q u e . Des f o u r r é s imprat icables pour d'autres 
a n t i l o p i d é s l eu r fournissent d'excellentes r e 
t rai tes . I l s t rouvent u n passage entre les lianes 
les p lus s e r r é e s , les é p i n e s les plus a c é r é e s . 

L e b e n i - i s r a ë l p r é f è r e les va l l ées aux m o n 
tagnes; i l recherche sur tout les f o r ê t s q u i 
borden t les torrents , o ù les buissons d 'euphor
bes et de mimosas é p i n e u s e s sont r e l i é s les uns 
aux autres par u n lacis s e r r é de lianes. I l y 
t rouve des feui l les en abondance, une retrai te 
Commode, inaccessible, et des f o u r r é s se re l iant 
sans i n t e r r u p t i o n les uns aux autres sur une 
vaste é t e n d u e . Plus l o i n de l 'eau, les buissons 
é t a n t plus i so lés l u i o f f r e n t moins de s é c u r i t é . 
L à o ù poussent des herbes vertes et succulentes, 
on est s û r de rencont rer notre an ima l . I l v i t avec 
sa f e m e l l e ; jamais en t roupes; au plus rencon-
tre- t -on les parents avec leur pe t i t , q u i a encore 
besoin des soins maternels . 

A u commencement , le chasseur a de la peine 
à apercevoir ce pe t i t a n i m a l ; mais une fois 
qu 'on c o n n a î t ses m œ u r s , ses habitudes , on est 
sû r de le t rouver . L a couleur de son pelage, en 
parfai te ha rmon ie avec la te in te du m i l i e u q u ' i l 
habi te , cont r ibue encore à le cacher. « I l fau t 
u n œ i l b ien e x e r c é , d i t le capitaine Drayson, pour 
apercevoir u n ant i lope na in ; sa robe se confond 
tel lement avec la couleur d u b o i s , qu ' on ne le 
r e c o n n a î t q u ' à l ' ag i t a t ion des branches. I l a d is
paru , avant que le chasseur se soit conva incu de 
la r é a l i t é de sa p r é s e n c e . E n parcourant les 
f o u r r é s avec des Cafres à l 'œ i l p e r ç a n t , plus 
d 'une fois i ls me d i ren t : « Y o i c i u n pe t i t a n t i -
« lope, le v o i c i , i c i , i c i ! » Je regardais, mais en 
va in , j e voyais t o u t autre chose. » 

Je fis la m ê m e e x p é r i e n c e avec le b e n i - i s r a ë l , 
mais l 'œi l d u chasseur se f a i t . Quand on examine 
les buissons a t tent ivement , qu 'on fixe s p é c i a l e 
ment son a t t en t ion sur les endroits sombres, d é 
garnis, on a p e r ç o i t à coup s û r l ' é l é g a n t enfant 
de la f o r ê t . C'est à ces places q u ' i l s ' a r r ê t e lors
q u ' i l est e f f r a y é . Ses sens t r è s - d é v e l o p p é s , son 
odorat s u b t i l l u i permet ten t de percevoir l ' ap
proche de l ' h o m m e avant que celui-c i le d é c o u 
vre . A u m o i n d r e b r u i t , le m â l e se l è v e , é c o u t e , 

va vers une place d é g a r n i e , y reste i m m o b i l e , re
garde l ' ennemi q u i approche. L a femel le le suit 
de p r è s et le laisse vei l le r à la s û r e t é commune . 
I l est debout , la t ê t e r e l e v é e , i m m o b i l e ; ses o re i l 
les seules s 'agitent; sa huppe se h é r i s s e , i l re 
garde, i l é c o u t e . L e danger semble - t - i l appro
c h e r , i l devient c o m p l è t e m e n t i m m o b i l e ; s ' i l 
avait levé le p ied , i l reste dans cette pos i t i on ; 
ses oreilles ne bougent p lus ; ses yeux sont fixes ; 
r i en ne t r ah i t la vie de cet a n i m a l . C r o i t - i l que le 
p é r i l est moins grand et s ' é l o i g n e , i l se couche à 
terre , rampe lentement , s i lencieusement ; rentre 
dans le f o u r r é , pou r sor t i r d u cô t é o p p o s é ; s ' é 
lance dans l ' endro i t le plus c l a i r - s e m é ; d é c r i t u n 
arc de cercle au tour de son ennemi , et re tourne 
à sa cachette. L e plus souvent , i l revient en ar
r i è r e ; l o r squ ' i l est p o u s s é , i l va en avant, f a i t u n 
crochet , revient à la f o r ê t et s'y cache de nou
veau. L a femel le sui t son m â l e pas à pas et à 
peu de distance. Si le chasseur ne t i r e pas, si u n 
chien ne se mont re pas, le couple va au pe t i t 
t r o t . I m m é d i a t e m e n t avant de prendre la f u i t e , le 
m â l e pousse u n f o r t s o u p i r ; i l en pousse six ou h u i t 
si on f a i t f eu sur l u i sans l 'a t te indre ou sans le 
t ue r sur le coup. Rarement l ' an ima l f u i t b ien l o i n . 
A p r è s quelques bonds, le m â l e s ' a r r ê t e , regarde, 
f a i t quelques pas, regarde à nouveau, e ta ins i tous 
les d ix ou v i n g t pas. L e t i r e - t - o n , q u ' i l soit a t 
t e in t ou n o n , i l pa rcour t à toute vitesse 3 o u 400 
m è t r e s . I l f a i t des bonds é n o r m e s , les pattes 
de devant f l éch ie s contre le t ronc , celles de der
r i è r e et la t ê t e é t e n d u e s . A ce m o m e n t , ses 
mouvements sont si rapides q u ' i l est d i f f i c i l e de 
r e c o n n a î t r e en l u i un c é p h a l o p h e ; son aspect 
est te l lement m o d i f i é , qu 'on l 'a quelquefois pr is 
pour u n l i è v r e ; mais avec u n peu d ' e x p é r i e n c e , 
on arr ive à ne plus se t r o m p e r . 

Chaque paire de c é p h a l o p h e s p a r a î t ne pas 
s ' é l o igne r de l ' endro i t qu 'e l le s'est une fois c h o i 
sie, aussi longtemps d u moins qu 'e l le n 'en est 
pas c h a s s é e , ou qu 'e l le ne t rouve pas aux e n v i 
rons une me i l l eu re cachette. 

P r è s de quelques l i t s de torrents , dans le Sam-
hara d 'Abyssinie, que j e vis i ta i quatre fois pen
dant m o n cou r t s é j o u r , j e t r o u v a i t ou jou r s les 
b e n i - i s r a ë l à la m ê m e place. Ceux que j 'avais 
m a n q u é s , é t a i e n t dans le m ê m e buisson. Le 
m â l e ou la femel le é ta i t - i l t o m b é sous mes coups, 
le survivant d é s e r t a i t la place ; mais une nouvelle 
paire les r e m p l a ç a i t . Dans les l i t s des t o r r e n t s , 
le chasseur peut fac i lement r e c o n n a î t r e l ' endro i t 
o ù i l t rouvera des b e n i - i s r a ë l ; c'est o rd ina i re 
m e n t dans le buisson le plus é p a i s , ayant env i 
r o n une centaine de m è t r e s c a r r é s qu ' i l s se t i e n -
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nent. A par t cela, l ' on ne rencontre plus les 
c é p h a l o p h e s que dans les val lées des montagnes, 
o ù croissent de hauts f o u r r é s . Ce n'est que con
traints qu ' i ls en gravissent les flancs. On les ren
contre à une a l t i tude assez é l e v é e , mais jamais 
sur les versants, n i sur les cimes des monta
gnes. 

Tous les c é p h a l o p h e s mangent les feui l les des 
buissons qu ' i l s habi tent . Le b e n i - i s r a ë l do i t se 
n o u r r i r p r inc ipa lement de mimosas ; i l en d é v o r e 
les petites feuil les , les bourgeons , les jeunes 
pousses. Souvent m ê m e , au dire des chasseurs 
d u sud de l ' A f r i q u e , ces agiles c r é a t u r e s g r i m 
pent le long des troncs i n c l i n é s ; j e ne suis n u l 
lement enc l in à t rouver cette assertion e x a g é r é e , 
depuis que j ' a i v u des ruminan ts et su r tou t les 
petites c h è v r e s de l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e g r i m 
per sur des arbres. 

Gomme la gazelle, le b e n i - i s r a ë l creuse de pe
t i t s t rous , pour y d é p o s e r ses ordures. Celles-ci 
ressemblent à d u p l o m b à l i è v r e ; elles servent 
d ' indices au chasseur pour savoir si la paire 
dont elles proviennent se t rouve encore dans 
la l o c a l i t é ou en a é t é c h a s s é e . Ces t rous se 
rencontrent d 'ordinai re entre deux buissons , 
non l o i n du g î t e de l ' an ima l . 

On n'a pas encore de d o n n é e s bien p r é c i s e s 
au sujet de la reproduc t ion des c é p h a l o p h e s . Je 
ne connais n i l ' é p o q u e d u r u t n i la d u r é e de la 

gestation. Un chasseur abyssin m ' a r a c o n t é que 
le r u t avait l i e u à la fin de la saison des pluies, 
et q u ' à ce momen t , les m â l e s faisaient usage de 
leurs cornes. Je dois fa i re r emarquer que les 
Abyssins ne sont pas des narra teurs b ien fidèles; 
i ls ont l 'habi tude de r é p o n d r e ou i à toutes les 
questions, et d 'en jo l iver encore leurs r é p o n s e s 
par toutes sortes d 'his toriet tes . Je vis des cen
taines de ben i - i s r aë l , j e ne rencont ra i jamais 
u n m â l e sans sa femel le ; quels seraient donc les 
combattants? 

Ehrenberg i n d i q u e le mois de m a i comme 
l ' é p o q u e de la mise-bas d u b e n i - i s r a ë l ; pour m o i , 
j ' a i v u d é j à en mars, et sur tout en a v r i l , des pe
t i ts avec leurs parents. Toutes les femelles que 
j e t ua i dans la seconde m o i t i é de mars é t a i e n t 
pleines, à m o n g rand regre t : en a v r i l , j e vis des 
jeunes, j ' e n pr is m ê m e u n q u i é t a i t n é depuis 
quelques j o u r s . 

Chasse. — Dans l 'Habesch , o n ne p r end que 
les jeunes b e n i - i s r a ë l n o u v e a u - n é s ; j amais j e ne 
pus m ' y p rocure r d ' an imaux adultes . Les Cafres 
a t t rapent les c é p h a l o p h e s avec des lacets; ou 
b ien , s'ils ne veulent que se p r o c u r e r l eu r chair , 
i ls r ecourben t u n a rb re , y a t tachent u n n œ u d 
coulant qu ' i l s disposent sur une des passes ha
bituelles de cet a n i m a l . L e c é p h a l o p h e engage le 
cou dans le n œ u d coulant , abat une marchet te qu i 
main tena i t l ' a rbre r e c o u r b é , c e l u i - c i se r e l è v e , 
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Fig. 2C3. Le Scopop.iore ourebi. 

et la malheureuse b ê t e est pendue et é t r a n g l é e . 
Une fois qu 'on c o n n a î t les m œ u r s des b e n i -

israël , i l est fac i le de les chasser. A deux, on n 'a 
pas besoin de se donner bien d u m a l . L ' u n sui t 
les f u g i t i f s , l ' aut re demeure à l ' endro i t d ' o ù i ls 
se sont levés . Souvent le p r e m i e r , et t ou jour s le 
second t rouve l 'occasion de t i r e r . Si les chas
seurs sont nombreux , i ls se disposent en d e m i -
cercle, fon t bat tre les buissons par des chiens 
ou des t r a q u e u r s , et b i e n t ô t les ben i - i s raë l se 
montrent devant la l igne des t i r eu r s . 
~ Là où ces an imaux n 'on t pas encore é t é pour
suivis, ils restent t ranqui l les dans le f o u r r é . A u 
commencement, j e me servais de ma carabine, 
mais plus t a r d j e l u i subst i tuai le f u s i l o rd ina i r e , 
c h a r g é à p l o m b , et c'est l a seule a rme que l 'on 
doive employer dans une parei l le chasse. Avec 
la carabine, i l f au t , m ê m e à soixante-dix o u qua
tre-vingts pas, b i en viser ce pet i t an ima l pour l 'a t 
teindre. Ce n'est pas que pour abattre le c é p h a -
lophe avec u n f u s i l c h a r g é à p l o m b , i l ne fa i l l e 
un bon œ i l , une m a i n e x e r c é e ; mais avec une 
arme ainsi c h a r g é e on a l 'avantage de pouvoi r 
t i r e r , si la t en ta t ion vous y pousse, les pintades, 
les f r anco l ins q u i s 'envolent des buissons qu 'ha
bi tent les b e n i - i s r a ë l . 

L e m â l e a u n p o r t plus fier, i l est plus haut que 
la f e m e l l e ; i l marche tou jours devant e l le ; on 
peut donc cho is i r et se dispenser de faire feu sur 
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une femel le , sur tou t sur une femel le p le ine . Je 
ne connais aucun autre signe d i s t i nc t i f , q u i soit 
perceptible à quarante o u c inquante pas. 

E n n e m i s n a t u r e l s . — L e l é o p a r d est, a p r è s 
l ' h o m m e , l ' ennemi le plus dangereux des c é 
phalophes. E n Abyssinie , ce f é l i e n recherche 
sur tout les f o u r r é s o ù se logent les b e n i - i s r a ë l . 
Tou te la j o u r n é e , les c é p h a l o p h e s sont en m o u 
v e m e n t ; cependant, ils sont plus e x c i t é s le m a 
t i n et le soir , et c'est à ce m o m e n t que Ton r e n 
contre souvent le carnassier r ô d a n t au tou r de 
leurs retraites, et plus souvent encore, i l é c h a p p e 
à la vue. U n vieux chasseur i t a l i en , don t j ' a i 
d é j à p a r l é (1), le P. F i l i p p i n i , m'assura que le 
l é o p a r d n ' a r r i va i t dans les villages que q u a n d i l 
n 'avait pas r é u s s i dans ses chasses aux antilopes, 
et j e n ' a i aucun m o t i f pour me t t r e cette asser
t i o n en doute . Dans le sud, le serval, dans le 
Soudan, le chat g a n t é , poursuivent aussi ces petits 
an imaux sans d é f e n s e ; enf in de temps à autre u n 
de leurs jeunes do i t devenir la proie de l 'a igle. Les 
chacals, les renards, les chiens sauvages, doivent-
ils aussi ê t r e r a n g é s au n o m b r e des ennemis des 
b e n i - i s r a ë l ? Je ne t ranchera i pas la question ; j e 
puis seulement dire que chacals et renards sont 
communs dans les f o u r r é s h a b i t é s p a r ces an imaux . 

C a p t i v i t é . — Je n ' a i p u observer de c é p h a l o -

( l ) Tome I , p. 263. 
u — m 
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phes depuis longtemps captifs. Je ne pus avoir 
q u ' u n peti t , mais qu i m o u r u t b i e n t ô t . Ma f emme , 
don t i l é t a i t le f avor i , le donna à é l eve r à une 
c h è v r e et veil la soigneusement sur l u i . I l t é t a i t 
t r è s - b i e n , paraissait venir à me rve i l l e , ne m o n 
trai t pas la moindre crainte vis-à-vis de sa m a î 
tresse, et donnai t les plus belles e s p é r a n c e s . Mais 
un j o u r , une t u m e u r se m o n t r a à sa gorge, et le 
lendemain i l é t a i t m o r t . 

D'autres observateurs nous ont appris qu 'on 
a eu plusieurs fois des c é p h a l o p h e s en c a p t i v i t é . 
Hors de leur patr ie, i ls ne tardent pas à succom
ber aux r igueurs d u c l i m a t , et i l est d i f f i c i l e de 
les amener vivants en Europe . Ce n'est qu 'au 
Cap et dans d'autres parties de l ' A f r i q u e qu 'on 
a p u en conserver longtemps. On d i t que pris 
j eunes , ils ne tardent pas à s 'habituer à leur 
m a î t r e , à accourir à son appel, à se laisser t o u 
cher, caresser, por ter sur les bras. On vante leur 
b o n t é , l eur douceur, leur gentillesse. On les 
n o u r r i t fac i lement avec d u p a i n , des carottes, 
des pommes de terre, du fourrage. I ls ne d é t e s 
tent n i les f ru i t s n i les f l eu r s ; ils a iment le sel, 
comme les autres r u m i n a n t s , et l 'eau leur est 
n é c e s s a i r e . I ls sont t r è s - p r o p r e s , et on peut les 
garder faci lement dans les appartements. L e u r 
u r ine , cependant, a une odeur d é s a g r é a b l e . 

Lorsqu ' i l s cherchent leur m a î t r e , i ls f o n t en
tendre u n l ége r b ê l e m e n t , et ils traduisent leur 
crainte par des soupirs; ce qu i arr ive no tamment 
par les temps d'orage, a p r è s chaque coup de t o n 
nerre. Ils f o n t souvent sor t i r de la fente q u i r em
place les larmiers une m a t i è r e o n g u e n t a c é e q u i 
exhale une odeur de musc, dont l ' an imal p a r a î t 
c h a r m é . 

I l s ont en cap t iv i t é les m ê m e s m œ u r s qu 'en 
l i b e r t é : jamais ils ne d é p o u i l l e n t c o m p l è t e m e n t 
leur t i m i d i t é ; ils s 'enfuient d è s que l 'on f a i t u n 
mouvement brusque et cherchent à se cacher. 
Cependant les personnes qu ' i l s connaissent leur 
inspirent moins de c ra in te , et ils reviennent 
b i e n t ô t vers elles avec confiance. 

E n E u r o p e , on n'a vu que rarement des 
c é p h a l o p h e s vivants. Ces enfants d u soleil p é r i s 
sent b i e n t ô t sous notre rude c l ima t , e t les peines 
que l 'on s'est d o n n é e s pour les amener ne sont 
pas r é c o m p e n s é e s . 

Usages e t p r o d u i t s . — L a chai r d u beni- is 
r a ë l ne manque pas de g o û t , mais elle est un peu 
dure ; elle est mei l leure en b o u i l l i qu 'en r ô t i . 
D ' ap rès les recommandations de Drayson, j e me 
suis sur tout tenu au fo ie , et j e puis assurer que 
c'est u n r éga l d é l i c i e u x . 

L E S S C O P O P H O R E S — SCOPOPHORUS. 

Die Bleichbock, Un Ourébis. 

C a r a c t è r e s . — Les scopophores sont aussi de 
p e l i t s a n t i l o p i d é s dont les m â l e s seuls ont des cor
nes s i t u é e s au-dessus des yeux, proclives vers le 
sommet, a n n e l é s à leur base, lisses à la pointe , et 
de f o r m e g r ê l e et cour te . I l s on t des oreilles l o n 
gues, ovalaires et ouvertes, des la rmiers i ncom
plets, le m u f l e pet i t , les pores ingu inaux m a r q u é s , 
la queue cour te , m é d i o c r e m e n t t o u f f u e , les poils 
longs et f r i s é s . Leurs formes sont g é n é r a l e m e n t 
robustes et les femelles ont quatre mamelles. 

Je consacrerai quelques mots à l 'une des es
p è c e s de ce groupe. 

LE SCOPOPHORE OURÉBI — SCOPOPHORUS 
SCOPARIA. 

Der Bleichbock, The Ourebi. 

Caractères. — Il est à peine plus petit que le 
chevreui l (fig. 263), sa longueur totale est de l m , 1 5 ; 
sa hauteur , au garrot , de 66 cent . ; elle est un peu 
plus é l evée au sacrum ; ses formes sont é l é g a n t e s 
et r é g u l i è r e s . I l est roux ou b run- jaune ; le ventre 
et les faces in terne et p o s t é r i e u r e des membres 
sont d 'un blanc de ne ige ; l 'œ i l est s u r m o n t é 
d 'une tache b l a n c h â t r e ; les l è v r e s , le men ton et 
la face in te rne des oreil les sont d ' un b r u n f o n c é . 
Les cornes sont no i res , pet i tes , droi tes , l égère 
men t r e c o u r b é e s , d 'abord en avan t , puis en ar
r i è r e , et m a r q u é e s à leur base de n e u f anneaux. 
Les jambes de devant on t des touffes de poils as
sez longues au niveau des a r t i cu la t ions . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 
v i t dans la Cafrer ie . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e Capitaine 
Drayson a d é c r i t les m œ u r s de cet an imal (1). 

« L a p lupa r t des a n i m a u x , d i t - i l , et surtout 
les antilopes, f u i e n t les l i eux h a b i t é s autant qu ' i ls 
le peuvent ; les grands antilopes d u Cap se 
t iennent à des centaines de lieues des p lan
t a t ions ; mais i l est des an imaux q u i parais
sent n 'avoir aucune peur l ' h o m m e ; q u i se rap
prochent de ses demeures le plus possible, 
et tan t qu ' i l s ne payent pas l eu r confiance de 
leur vie . On d i r a i t que certaines c o n t r é e s les 
a t t i ren t , car a u s s i t ô t qu ' i l s on t é t é d é t r u i t s dans 
l 'une d 'e l les , d'autres i nd iv idus de la m ê m e 
e s p è c e y a r r ivent de l i eux inconnus et y é t a 
blissent leur demeure . Tels sont les antilopes 

(1) Dravson, Chasses dans le sud de l'Afrique. 
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pâles ou ourébis. Ces charmants an imaux habi tent 
tout p r è s des villages et des fermes, là m ê m e o ù 
chaque j o u r i l s sont ob l i gé s de f u i r devant leur 
ennemi. 

« U n chasseur pa r cou r t son domaine , i l tue 
tous les antilopes p â l e s q u ' i l y rencont re , et c inq 
jours ne se sont ' ' Jts é c o u l é s , q u ' i l peut de n o u 
veau se remet t re en chasse ; d'autres antilopes se 
sont é t a b l i s aux alentours d u vi l lage . On les 
rencontre d 'ord ina i re deux à deux dans la plaine. 
Lorsqu 'on les poursu i t , i ls cherchent rarement 
un refuge dans les f o r ê t s ou les buissons. Ils se 
t iennent dans les hautes herbes que l ' incendie a 
é p a r g n é e s , o u sur les flancs ravineux des c o l 
lines, c a c h é s d e r r i è r e les rochers. 

« Rien n'est plus ravissant que de les voi r 
s 'enfuir . Us courent avec une r a p i d i t é surpre
nante, sautent en l ' a i r , reprennent leur course, 
sautent encore une fo is à une grande hauteur , 
probablement p o u r m i e u x pouvoi r domine r les en
virons; i ls sont t r o p peti ts , en effet , p o u r v o i r par
dessus les herbes. A p e r ç o i v e n t - i l s quelque objet 
suspect, ils f o n t plusieurs bonds l ' u n a p r è s l ' au 
tre, o n d i r a i t qu ' i l s volent dans l ' a i r . S i u n chien 
est sur la t race d 'un o u r é b i , c e l u i - c i saute de 
la sorte plusieurs fo is , vo i t par o ù vient son en
nemi , puis f a i t t o u t à coup u n crochet et é c h a p p e 
souvent ainsi au poursu ivant . I l re tombe tou 
jours sur ses pattes de d e r r i è r e . 

« Dans les premiers instants de sa f u i t e , l 'ou-
rébi cour t comme une b é c a s s e q u i va prendre son 
vol. I l d é c r i t des zigzags, rampe à travers les 
herbes, f r a n c h i t les buissons et i l est d é j à à une 
centaine de m è t r e s que le chasseur n'a pas en
core eu le temps d ' é p a u l e r . 

*c De bons chasseurs t uen t ces antilopes avec 
du p l o m b , et f o n t feu avant qu ' i l s se soient 
levés. Je fis a insi , mais b i e n t ô t j e vis q u ' i l é t a i t 
p r é f é r a b l e de t i r e r à bal le . L à o ù les herbes 
avaient plus de deux m è t r e s de haut , j e dus 
chasser à cheval ; j e pus de la sorte mieux obser
ver m o n g ib ier . 

« U n e fois l ' an t i lope a t te in t d 'une b a l l e , on 
l'a en son pouvoi r . I l n'a pas l a vie aussi dure 
que le c é p h a l o p h e raseur ou l ' an t i lope des ro
seaux. I l va sans d i r e q u ' i l ne f a u t pas perdre de 
vue la d i r ec t ion q u ' i l p rend . Quand i l est g r i è v e 
ment b le s sé , i l cherche à se cacher dans les 
hautes herbes. I l rampe j u s q u ' à u n bu i s 
son, une p ie r re , u n n i d de f o u r m i s et s'y t ap i t . 
C'est o rd ina i r emen t là qu 'on le t rouve . N ' e s t - i l 
pas encore m o r t , i l se l è v e , et s 'enfui t à toutes 
jambes. A u commencement , plusieurs m ' é 
c h a p p è r e n t , mais à mesure que j ' appr i s à con

n a î t r e ses m œ u r s , j e fis plus a t t en t ion à sa d i 
r ec t ion , et en d é c r i v a n t des cercles autour de 
son g î t e , j e l 'approchais assez pour pouvo i r l u i 
envoyer une seconde balle. 

« L a femel le ne met bas q u ' u n pe t i t ; c e l u i - c i 
peut ê t r e f ac i l ement a t te in t par u n bon chien . 
Les colons en est iment beaucoup la viande, et la 
p r é p a r e n t avec beaucoup d 'art . » 

Je ne t rouve aucune d o n n é e au sujet de la vie 
de cet a n i m a l en c a p t i v i t é , elle p a r a î t n 'avoir é t é 
que t r è s - p e u o b s e r v é e . 

LES ORÉOTRAGUES — OREOTRAGUS. 

Die Klippspringer, The Klippspringer ou Kainsi. 

Si au Gap ou dans l 'Habesch, nous qui t tons la 
p la ine , o ù habi tent les e s p è c e s que nous ve
nons de passer en revue, et que nous p é n é t r i o n s 
dans la montagne, nous rencontrons d'autres anti
lop idés q u i m é r i t e n t aussi de fixer notre atten
t i o n . Cette f a m i l l e est une de celles q u i savent 
le m i e u x se p r ê t e r à tous les m i l i e u x . E l l e re
p r é s e n t e en quelque sorte t ou t l 'o rdre des r u 
minants par sa d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . Par
tou t elle a des membres, dans la plaine comme 
dans la montagne, aux bords de la mer aussi 
bien qu 'au pied des glaciers. 

I l va de soi que la c o n f o r m a t i o n des uns et v 

des autres varie ; les formes physiques d ' un an i 
m a l sont en re la t ion é t r o i t e avec son genre son vie . 

C a r a c t è r e s . — L e s o r é o t r a g u e s , comme tous 
les a n t i l o p i d é s de montagne, se d is t inguent par 
leur corps v igoureux , r a m a s s é . On ne t rouve 
plus chez eux les formes é l é g a n t e s et sveltes de 
certaines e s p è c e s . B i en au cont ra i re , i ls ont le 
t ronc gros, les jambes courtes, et l eur p ied a 
une f o r m e c a r a c t é r i s t i q u e . Le sabot est raccourc i , 
a r rond i en avant ; les pinces descendent plus 
bas que chez les e s p è c e s q u i v ivent dans la 
pla ine . I ls ont les poils rudes et é p a i s . Les m â l e s 
seuls on t des cornes, q u i sont i n s é r é e s au-des
sus des yeux, et sont plus courtes que les orei l les . 
Les femelles ont deux mamel les . 

L'ORÉOTRAGUE SAUTEUR — OREOTRAGUS 
SALTATRIX. 

Die Klippspringer, The Klippspringer ou Kainsi. 

Caractères. — L'oréotrague sauteur, ou sassa 
des Abyssins, le klippspringer ou riebbock (sauteur 
des rochers) des colons d u Cap(/fy. 264), ressemble 
beaucoup au chamois , et plus encore à certaines 
petites e s p è c e s de c h è v r e s . Sa longueur totale 
est d ' env i ron 1 m è t r e , et sa hauteur au gar ro t 
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de 66 cent, à peine. I l a le corps r a m a s s é ; le cou 
cou r t ; la t ê t e obtuse et ar rondie ; les jambes 
basses et lourdes ; la queue r é d u i t e à u n m o i 
gnon ; les oreilles t r è s - l o n g u e s et larges; les 
yeux grands, e n t o u r é s d ' un cercle d é g a r n i de 
poi ls ; les fossettes lacrymales bien m a r q u é e s ; les 
sabots é levés , aplatis en avant, ar rondis , s ' é c a r -
tant largement; les poils grossiers,cassants, t r è s -
s e r r é s . L e m â l e porte des cornes noires, courtes, 
vert icalement d r e s s é e s , a n n e l é e s seulement à 
leur base. Son pelage a la couleur de ce lu i d u 
chevreui l ; i l est m ê l é de j aune olive et de n o i r , 
le ventre é t a n t u n peu plus c la i r que le dos; la 
gorge, les l èv res et la face interne des jambes 
sont blanches ; la face externe des oreilles porte 
des poils courts et no i r s , la face interne est 
couverte de poils blancs, longs ; ceux d u b o r d 
sont d 'un b r u n f o n c é . Les poils d u corps sont 
d 'un gris blanc à la racine, puis bruns ou no i r s ; 
leur pointe est d 'un blanc j a u n â t r e , o u d 'un jaune 

b r u n â t r e . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e , 

que l 'on croyait propre au cap de B o n n e - E s p é 
rance, se t rouve aussi en Abyssinie. 

M œ u r s , h ab i t udes et r é g i m e . — « Souvent, d i t 
Gordon C u m m i n g , en regardant au f o n d d 'un 
p r é c i p i c e , j e vis deux ou trois de ces an imaux 
c o u c h é s l ' un p r è s de l 'autre , d 'ord ina i re sur 
une table de rochers, à l ' ombre de quelque 
arbre q u i les p r o t é g e a i t contre les ardeurs du 
soleil d ' A f r i q u e . Les effrayais- je , au s s i t ô t ils sau
taient de roc en roc, bondissant et rebondis
sant comme une balle é l a s t i q u e , f ranchissant 
avec aisance et s û r e t é les ravins et les p r é c i 

pices. » 
Je me rappelai ces paroles de l ' i l l u s t r e chas

seur, lorsque, dans la va l lée de Mensa, j e vis pour 
la p r e m i è r e fois deux antilopes debout sur une 
c r ê t e e s c a r p é e , s'y promenant comme s ' i l n 'y 
avait eu aucun a b î m e . C ' é t a i e n t des k l i p p s p r i n -
gers. Plus t a r d j ' a i p u en vo i r de plus p r è s ; ce
pendant j e ne suis pas à m ê m e de pouvoi r l o n 
guement en par ier d ' a p r è s mes propres obser
vat ions. 

Ruppe l l est le p remier , à ma connaissance, 
q u i ai t é t ab l i pos i t ivement que le sassa et le 
k l ippspr inger é t a i e n t le m ê m e an imal . J u s q u ' à 
son voyage dans l 'Habesch, on ignora i t c o m p l è 
tement la p r é s e n c e de ces antilopes dans cette 
r é g i o n de l ' A f r i q u e . 

L e k l ippspr inger o u sassa habi te les hautes 
montagnes d u pays des Bogos, à une a l t i tude 
de 600 à 2,600 m è t r e s . A u Cap, i l p r é f è r e les 
montagnes de g r è s ; dans l 'Habesch, on le ren

contre dans tous les te r ra ins . Les montagnes y 
sont plus r iches, plus p e u p l é e s qu ' en a v a n ç a n t 
plus au sud. Leurs flancs sont recouverts d'une 
r iche v é g é t a t i o n , les euphorbes les r e v ê t e n t d'un 
tapis b i g a r r é , sur lequel s ' é l è v e n t les cimes des 
mimosas c o m m e autant de points verts . C'est là 
que v i t le sassa, i l recherche sur tout les hau
teurs peu garnies d'arbres ; on le rencontre ce
pendant aussi dans les v a l l é e s . 

Les k l ippspr ingers v ivent par paires, comme 
les a n t i l o p i d é s na ins ; toutefois , on vo i t sou
vent de petites t roupes de t ro is ou quatre i n d i 
vidus , t roupes c o m p o s é e s d ' un couple avec son 
pet i t , ou deux couples m o m e n t a n é m e n t r é u n i s . 
Par le beau temps, i ls se t i ennen t dans les hau-, 
teurs, d ' o ù ils descendent pendant la p lu ie . Le 
m a t i n et le soir , i ls g r i m p e n t le l o n g des ro
chers; i ls y restent souvent des heures en t i è res , 
immobi les" sur leurs quat re jambes r amassée s 
l 'une p r è s de l ' au t re . T a n t que l 'herbe est moui l 
l ée par la r o s é e , ils e r ren t de rocher en rocher; 
par les ardeurs d u soleil d u m i d i , i ls se mettent 
à l ' ombre des arbres q u i s ' é l è v e n t dans les ra
vins ; ils recherchent sur tou t u n rocher o m b r a g é , 
d ' o ù leur vue puisse s ' é t e n d r e au l o i n . De temps 
à autre , l ' u n d'eux gagne la c ime la plus proche 
pour inspecter les environs. 

Chaque paire demeure f i d è l e à l ' endro i t où 
elle s'est é t a b l i e . L e P. F i l i p p i n i p u t m' indiquer , 
à Mensa, sur quel le montagne j e trouverais des 
sassas, et me d é s i g n e r , à quelques minutes 
p r è s , l ' heure et l ' end ro i t o ù j e les verrais. 

L e k l ippsp r inge r se n o u r r i t de mimosas, 
d 'herbes, de plantes alpines succulentes ; i l paît 
dans la m a t i n é e et l ' a p r è s - m i d i . A ces heures, i l 
d i s p a r a î t c o m p l è t e m e n t au m i l i e u des buissons 
d 'euphorbes et des hautes herbes ; c'est en vain 
que le chasseur cherchera i t alors à le d é c o u v r i r . 
L e ma t in et le soir , au cont ra i re , i l peut l'aperce
vo i r à plus d 'une l ieue de distance, g r â c e à la 
pos i t ion de cet a n i m a l sur les rochers é levés et 
à la p u r e t é de l ' a i r dans ces r é g i o n s . 

I l semble que dans l 'Habesch l ' o r é o t r a g u e 
sauteur m e t bas au commencemen t de la sai
son des p lu ies . E n mars , j e r encon t r a i des cou
ples, a c c o m p a g n é s d ' u n p e t i t â g é d ' env i ron six 
mois . Je ne pus r i e n savoir de p lus des Abyssins, 
q u i connaissent cependant b i e n cet a n i m a l . 

Chasse. — On ne peut d i r e que l ' o r é o t r a g u e 
sauteur soit peureux , et s ' i l est t i m i d e , ce n'est que 
par suite de la chasse que l u i f o n t les Abyssins. 
Souvent j ' e n ai v u u n nous regarder t r anqu i l l e 
men t d u hau t d 'un rocher , pendant que nous t ra 
versions la v a l l é e , et nous laisser approcher à 
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Fig. 2G4. L'Oréotrague sauteur. 

por tée de f u s i l . I I restai t i m m o b i l e comme une 
statue, les yeux f ixés sur nous, les oreil les é c a r 
tées , ne trahissant la vie que par le mouvemen t 
de ses oreilles. Probablement i l ne connaissait 
pas encore la m é c h a n c e t é h u m a i n e , car par
tout où i l est pou r su iv i , i l f u i t d u plus l o i n de
vant le chasseur. L a d é t o n a t i o n d'une arme à 
feu le f a i t d é t a l e r . S i le chasseur le manque , on 
le voi t encore u n quar t de m i n u t e e n v i r o n , puis 
i l d i spa ra î t avec la r a p i d i t é d e l à flèche. I l bond i t 
d'une roche à l ' au t re , monte et descend avec l é 
g è r e t é les pentes les plus e s c a r p é e s . L a m o i n 
dre i n é g a l i t é l u i su f f i t pour prendre p ied ; ses 
mouvements sont aussi s û r s que rapides. 

C'est sur tou t quand i l monte qu 'on peut v o i r 
quelle est sa fo rce . Chacun de ses muscles t r a 
v a i l l e ; son corps p a r a î t encore plus v igou reux ; 

ses ja r re t s semblent des ressorts d'acier ; d 'un 
b o n d , i l s ' é l a n c e dans les airs, puis d i s p a r a î t 
au m i l i e u des pierres et des hautes herbes. I l 
avance avec une r a p i d i t é incroyable ;en u n 
instant , i l est hors de p o r t é e . 

Quelquefois , cependant, on peut poursuivre l 'a
n i m a l et le t i r e r une seconde fo i s . Dans les en
droi t s o ù les armes à f e u ne sont pas encore 
b ien connues, la d é t o n a t i o n n ' e f f raye que peu les 
an imaux , e t les k l i ppsp r inge r s , en p a r t i c u l i e r , p a 
raissent t e l l ement h a b i t u é s au fracas que fon t les 
pierres en t o m b a n t et en rou l an t dans les a b î m e s , 
qu ' i l s n e - p r ê t e n t nu l l emen t a t t en t ion au b r u i t 
d 'une arme à f eu . J 'a i une fois t u é u n m â l e , 
que j ' avais m a n q u é d u p remie r coup ; i l fa isai t 
par t ie d 'une t r o u p e de t ro i s i nd iv idus ; la p re 
m i è r e d é t o n a t i o n les avait surpr i s , i ls avaient 
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s a u t é , mais sans cra inte , sur le bloc vois in , pour 
vo i r ce dont i l s'agissait. M ' é t a n t tenu b ien t ran
qu i l l e , i ls c o n t i n u è r e n t à monte r l en tement le 
long du flanc de la montagne, et j e pus les re 
jo indre et cette fois mieux viser. 

Si l ' on se t ient p r ê t à fa i re f e u deux fois , on 
peut abattre la paire ; car un de ces an imaux 
reste tou jours quelque temps a u p r è s d u cadavre 
de son compagnon , en poussant des soupirs de 
terreur, comme b ien d'autres a n t i l o p i d é s . L e 
pr ince de Hohenlohe tua ainsi les deux m â l e s 
d'une double paire. 

C a p t i v i t é . — On n'a pas encore v u d ' o r é o t r a -
gue vivant en Europe . I l est à peu p r è s cer ta in 
que cet an imal supporterait la c a p t i v i t é , le c l i 
ma t des hauteurs q u ' i l habite é t a n t à peu p r è s 
ce lu i de l 'Europe ; j e crois m ê m e qu ' i l serait pos
sible de l 'acclimater chez nous, à la grande jo ie 
s û r e m e n t des chasseurs de chamois, q u i t rouve
raient ainsi u n gibier de plus sur lequel leur 
adresse pour ra i t s'exercer. 

Dans l 'Habesch, j e n 'a i vu nu l l e pa r t d é p a s s a s 
captifs. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Betschuanas ont 
la s i n g u l i è r e croyance que les cris d u k l i p p 
springer a t t i rent la p lu ie . Lorsqu ' i l s souffrent de 
la s é c h e r e s s e , ils t â c h e n t d 'attraper u n de ces 
animaux vivants, et le battent, le pincent , le 
mar tyr isent pour provoquer ses cris et, par suite, 
amener de la p lu ie . 

On le chasse, dans l 'Habesch, pour se procurer 
sa viande, quand on a u n f u s i l , et qu 'on sait 
s'en servir, b ien entendu. A u Cap, on ut i l i se sa 
peau, don t on f a i t des coussins, des selles, etc. 

LES NÉMORHÈDES — NEMORHOEDUS. 
Die Waldziegenantilopen. 

Caractères. — Les némorhèdes, ou antilopes-
chèvres, ont le f ac i è s et les m œ u r s des c h è v r e s ; des 
cornes, chez les deux sexes, courtes, g r ê l e s an 
nexées à l eur base, d 'abord droites, puis u n peu 
r e c o u r b é e s en a r r i è r e , assez semblables, par con
s é q u e n t , à celles des c h è v r e s , mais po in t angu
leuses. I ls n 'ont n i l a rmiers n i pores i n g u i n a u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les n é m o -
r h è d e s vivent dans les f o r ê t s montagneuses de 
l 'Asie et de la Malaisie. 

On ne c o n n a î t q u ' i m p a r f a i t e m e n t les quelques 
e spèces que l ' on rapporte à ce genre. 

LE NÉMORHÈDE G ORAL — NEMORIIOEDUS GORAL. 

Der Goral. 

c h è v r e . I l mesure 4 m , 30 de longueur , e t75 cent. 
de hauteur, au gar ro t , et la queue a 40 cent. , 
ou 20 en y comprenan t le p inceau de poils q u i la 
t e r m i n e . Le m â l e a des cornes d ' env i ron 40 cent. 
de l o n g , minces et a r rondies , assez proches 
l 'une de l ' au t re à l eu r naissance, et divergentes 
par leur e x t r é m i t é . L e nombre des cercles d'ac
croissement varie de 20 à 40 . 

Les c a r a c t è r e s s p é c i f i q u e s peuvent se r é s u m e r 
ainsi : corps r a m a s s é ; dos d r o i t ; jambes de lon
gueur moyenne ; cou moyen ; t ê t e cour te , amin 
cie en avant ; yeux grands, ovales ; oreilles lon
gues et minces ; poils courts , é p a i s , u n peu 
h é r i s s é s ; robe grise ou d ' u n b r u n roux ; une 
mince raie j aune long i tud ina le sous le ventre ; 
menton et gorge blancs ; une bande blanche 
allant de la gorge à l ' o r e i l l e , en passant de r r i è r e 
la j o u e ; m i l i e u d u dos n o i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le goral 
n 'habi te qu 'une pet i te par t ie de l 'As ie , le Né-
pau l . I l y v i t dans toutes les montagnes , dans les 
hauteurs p lus que dans les v a l l é e s . I l est com
m u n le l o n g des flancs sauvages et e s c a r p é s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les gorals 
f o r m e n t des troupes assez nombreuses ; ils se 
nourr issent de feui l les et des plantes q u i crois
sent dans les montagnes . L e m a t i n , i ls quit tent 
les f o r ê t s pour gagner les ravins et les ruisseaux ; 
le j o u r , i ls gravissent la montagne , pour rentrer 
le soir dans la f o r ê t . 

L e gora l ne le c è d e pas en a g i l i t é au klipps
p r inger ; les habi tants d u N é p a u l le c o n s i d è r e n t 
c o m m e la plus agile des c r é a t u r e s . E x t r ê m e 
men t c r a i n t i f , p ruden t , r u s é , d o u é de sens t r è s -
subt i ls , i l ne se laisse pas approcher ; aussi v i t - i l 
en s û r e t é au m i l i e u des montagnes. 

On ne sait r i e n de son mode de r ep roduc t ion . 
C a p t i v i t é . — Pr i s jeunes et é l evés par des 

c h è v r e s , les gorals s 'apprivoisent f ac i l emen t ; 
les vieux restent t o u j o u r s t i m i d e s et sauvages. 
Ce sont des a n i m a u x d i f f i c i l e s à conserver ; 
c o r a i s i les bouque t ins , i l s g r i m p e n t le l ong des 
murs et s ' é c h a p p e n t , si on ne p r e n d des mesures 
s p é c i a l e s . 

U n gouve rneur anglais p o s s é d a i t u n gora l ; i l 
l 'avai t e n f e r m é dans u n enclos e n t o u r é d 'une 
palissade de plus de 3 m è t r e s de hau t eu r ; p l u 
sieurs fo i s , l ' a n i m a l essaya de la f r a n c h i r , et y 
r é u s s i t presque. 

On n 'a pas encore v u de gora l v i v a n t en E u 
rope ; les d é p o u i l l e s de l ' a n i m a l sont m ê m e t r è s -
rares dans les m u s é e s . 

C a r a c t è r e s . — L e goral (fig. 265) a la tai l le d 'une 
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Fig. 265. Le Ne'morhède Goral. 

L E S C H A M O I S — RUP1CAPRA. 

Die Gemsen, The Chamois. 

C a r a c t è r e s . — Les chamois on t aussi le por t 
des chèvres et sont c a r a c t é r i s é s par des cornes 
lisses, p l a c é e s i m m é d i a t e m e n t au-dessus des or
bites, droites, mais b rusquement r e c o u r b é e s en 
h a m e ç o n à leur sommet (fig. 267) ; ces organes 
existent dans les deux sexes, à peu p r è s avec la 
m ê m e f o r m e ; l eu r queue est courte ; ils ont des 
pores inguinaux, mais les larmiers et les brosses 
manquent, et i ls por tent seulement deux m a 
melles. 

L ' on ne c o n n a î t que l ' e s p è c e suivante. 

LE CHAMOIS D'EUROPE — RVPICAPRA EUROPJEA. 

Die Gemse, The Chamois. 

Caractères.— Le chamois d'Europe (fig. 267) 
ressemble beaucoup aux c h è v r e s ; toutefois i l s'en 
distingue par son corps cour t , r a m a s s é , ses jambes 
longues et fortes , son cou a l l o n g é , ses oreilles 
pointues, d i r i g é e s en avant, et par la f o r m e de 
ses cornes. I l a de : l m , 2 0 à l m , 2 8 de l o n g u e u r ; sa 
queue mesure 8 cent . , et sa hauteur , au gar ro t , 
est de 76 cent . ; le sacrum est u n peu plus é levé ; 
les cornes on t de 28 à 30 cent. U n vieux m â l e 

, peut peser j u s q u ' à 40 ou 50 k i l o g r a m m e s ; mais 
le poids d u chamois d é p a s s e ra rement 30 k i l o 
grammes. Le m â l e a les cornes p lus é c a r t é e s et 
plus grandes que la f emel le . 

L a robe d u chamois varie suivant les saisons. 
E n é t é , elle est d 'un b r u n roux sale, passant au 
jaune roux c la i r sous le ventre ; au m i l i e u du dos 
est une l igne d 'un b r u n f o n c é ; la gorge est j aune 
fauve, la nuque d 'un blanc j aune . Les é p a u l e s , les 

. cuisses, la po i t r ine , les flancs, sont d 'un gris b r u n 
f o n c é , le d e r r i è r e est b lanc ; la face s u p é r i e u r e et 
la racine de la queue sont gris roux , la face i n f é 
r ieure et le bou t en sont noi rs . Une bande noi re , 
mince , b ien d é l i m i t é e , par t de l 'o re i l le et passe 
au-devant de l 'œ i l . Des taches d ' un j aune roux 
se t rouvent à l 'angle a n t é r i e u r de l 'œ i l , entre les 
narines et la l èv re s u p é r i e u r e . Pendant l 'h iver , 
le chamois est d ' un b r u n f o n c é ou d ' u n b r u n 
no i r , avec le ventre blanc ; la par t ie i n f é r i e u r e 
des membres est plus claire que la s u p é r i e u r e , 
et t i r e sur le roux ; les pieds et la t ê t e sont d 'un 
blanc j a u n â t r e , avec le sommet de la t ê t e et le 
museau plus f o n c é s . Une bande longi tud ina le 
d 'un no i r b r u n f o n c é va d u b o u t du museau j u s 
qu 'aux oreil les. L a mue se f a i t insensiblement, 
de tel le sorte que ce n'est que pendant t r è s - p e u 
de temps que l ' an ima l por te son pelage d 'hiver 
o u son pelage d ' é t é p u r . 
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Les jeunes chamois sont d 'un b r u n roux , et 
ont les yeux e n t o u r é s d 'un cercle plus c la i r . 

Les chasseurs d is t inguent deux v a r i é t é s : l 'une 
grande, d 'un b r u n f o n c é , le chamois des fo rê t s ; 

Fig. 266. Tête de Chamois. 

et une petite, d ' un b r u n roux , qu ' i ls n o m m e n t 
chamois des c r ê t e s . U n natural iste ne peut ad
mettre ces dist inct ions. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Alpes 
sont la patrie du chamois. On t rouve cet an imal 
depuis la Savoie, jusqu 'aux Abruzzes, en passant 
par le sud de la France; puis , vers le sud-ouest, 
à travers les montagnes de la Dalmat ie jusqu 'en 
G r è c e , sur les rochers du Ve luz i ; vers le no rd , 
jusqu 'aux Carpathes, au Tatra . Les chamois des 
P y r é n é e s et de l 'Espagne d i f f è r e n t - i l s s p é c i f i q u e 
ment de ceux des Alpes ? C'est ce que j e ne pour 
rais d i re . Dans toutes les Alpes , les chamois sont 
communs , sauf dans la Basse-Autriche, o ù on les 
poursui t cont inue l lement . 

On t rouve encore des chamois dans le Cau
case, dans la T a u r i e , la G é o r g i e , la S i b é r i e ; mais * 
ils sont t rop peu connus, pour que nous en don
nions i c i la descr ip t ion . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Par tou t le 
chamois habite les hautes r é g i o n s : en é t é , les 
Alpes jusqu 'aux l imi tes des neiges é t e r n e l l e s , 
r a rement la l i s iè re s u p é r i e u r e des f o r ê t s ; en h i 
ver, les va l l ées , dans la zone f o r e s t i è r e . A u lever 
d u j o u r , ils descendent en paissant sur le flanc 
de la montagne ; à m i d i , i ls se couchent au pied 
des parois de rochers, à l ' ombre d ' u n buisson ; 
a p r è s u n temps d ' a r r ê t , i ls r emon ten t pour cher
cher u n endroi t o ù i ls puissent se reposer et 
r u m i n e r . Pendant la n u i t , i ls se met ten t à l ' abr i 
entre les rochers, sous les saillies, dans les g ro t 
tes; en é t é , sur le versant septentrional ou o c c i 
dental , en h iver sur le versant m é r i d i o n a l ou 
or ienta l . Par le c la i r de lune , on les vo i t p a î t r e 

dans îes p â t u r a g e s ; ce ne sont donc pas des an i 
maux exclusivement d iurnes . 

Comme la p lupa r t des a n t i l o p i d é s , les cha
mois vivent sol i taires, sauf au temps d u r u t . A ce 
m o m e n t , ils se r é u n i s s e n t en troupes plus ou 
moins nombreuses. A u j o u r d ' h u i ce n'est que 
dans les Carpathes que l ' on rencontre encore de 
n o m b r e u x t roupeaux. Les v ie i l l a rds se rappel
lent avoir v u dans leur jeunesse, sur nos Alpes, 
des bandes de 80 à i 0 0 t ê t e s ; c'est à peine 
main tenant si l ' on compte dans les chasses de 
la couronne des troupes de 10 à 20 indi 
v idus . 

Four la r a p i d i t é des mouvements , le chamois 
rivalise avec les antilopes des montagnes que 
nous venons de passer en revue. U g r impe avec 
adresse, bond i t avec s û r e t é , c o u r t avec aisance 
dans les endroi ts les plus p é r i l l e u x , o ù pas une 
c h è v r e n'ose se r isquer , et cela p o u r y prendre 
seulement quelques plantes. L o r s q u ' i l marche 
lentement , i l a quelque chose de l o u r d , de mala
d ro i t , de d i sgrac ieux; mais d è s que son atten
t i o n est éve i l l é e , q u ' i l p r e n d la f u i t e , sa physio
nomie change. I l p a r a î t beau, h a r d i , noble, v i 
goureux ; i l bond i t r ap idement , avec autant de 
force que d ' é l é g a n c e . A u r appor t de Schinz, von 
W o l t e n mesura la distance que d ' u n bond peut 
f r a n c h i r u n chamois, et la t r o u v a de 7 m è t r e s . I l 
v i t u n chamois a p p r i v o i s é sauter par-dessus un 
m u r haut de plus de 4 m , 5 0 et t omber sur le dos 
d'une j eune fille q u i ramassait de l 'herbe . Partout 
o ù , sur u n m u r , une p ie r re est d é t a c h é e , où 
se m o n t r e la plus pet i te i n é g a l i t é , le chamois 
peut prendre p i ed , et a r r iver a insi en plusieurs 
bonds ju squ ' au sommet . I l c o u r t avec autant de 
s û r e t é que les e s p è c e s p r é c é d e n t e s sur les rochers 
les p lus e s c a r p é s , o ù l ' on c r o i r a i t impossible 
q u ' i l puisse se t e n i r . E n sautant (ce q u ' i l fait 
m i e u x en mon tan t qu 'en descendant), i l pose pru
demmen t par t e r re ses pieds de devant , pour ne 
r i en fa i re t omber . A l o r s m ê m e q u ' i l est gr iève
men t b l e s s é , i l passe encore par les chemins les 
plus d i f f i c i l e s ; une patte c a s s é e ne semble r ien lui 
fa i re perdre de son a g i l i t é . « L e s chamois marchent 
l en tement et avec p r é c a u t i o n , d i t Tschud i (1), 
sur la neige m o l l e , o ù i ls enfoncent , et sur des 
glaciers d é p o u i l l é s de ne ige ; aussi c'est là qu 'on 
les chasse le plus f a c i l e m e n t ; mais n u l l e part ils 
ne cheminen t avec plus de prudence que sur les 
n e v é s o u b i en sur la neige f r a î c h e des glaciers, 
q u i en recouvre les crevasses d 'une couche 
t rompeuse. On les a vus reven i r sur leurs pas 

(1) Tschudi, les es. Berne, 1859, p. 4-10. 



Fig. 267. Le Chamois d'Europe. 

dans des endroits o ù l ' homme ne craignai t pas 
d'avancer p r u d e m m e n t . » Sur le flanc des ro
chers, ils marchent avec l a m ê m e lenteur et la 
m ê m e prudence. Quelques-uns examinent le 
sentier qu'ils suivent , pendant que le reste de la 
bande veille aux autres dangers. 

« Nous avons v u , d i t Tschud i (1), u n t roupeau 
de chamois gravir une c h e m i n é e de rochers, es
c a r p é e , dangereuse, couverte d ' é b o u l i s , et nous 
avons a d m i r é la patience et la prudence de ces 
animaux. L ' u n m o n t a , les autres a t tendirent 
qu ' i l f û t a r r i v é au sommet , qu 'aucune p ier re ne 
rou lâ t plus sous ses pas ; le second alors le su iv i t , 
puis le t r o i s i è m e , et ainsi de suite. Ceux q u i 
avaient at teint le bu t ne se d i s p e r s è r e n t pas dans 
le p â t u r a g e , mais i ls r e s t è r e n t sur l ' a r ê t e r o 
cheuse, l 'œi l et l 'o re i l le au guet, j u s q u ' à ce que 
toute la t roupe f û t r é u n i e . » 

D ' ap rè s Schinz, les chamois se hasardent au 
poin t d ' ê t r e fa ta lement c o n d a m n é s à tomber 
dans les p r é c i p i c e s , ne pouvant plus n i avancer, 
n i r ecu le r ; T s c h u d i est en con t rad ic t ion avec 
Schinz sur ce po in t . D ' a p r è s l u i , le chamois f e -

(1) Tschudi, les Alpes. Berne, 1859, p. 440, 
BBEHU. 

r a i t dans ce cas l ' impossible, i l sauterait dans 
l ' a b î m e . 

« Jamais, d i t - i l , u n chamois ne reste p e r c h é 
sur une pointe de rocher presque inaccessible, 
sans fa i re des efforts pour se sauver, comme cela 
arr ive souvent aux c h è v r e s , q u i at tendent, en 
b ê l a n t , que le berger vienne, au pé r i l de sa v ie , 
les sor t i r de cette posi t ion p é r i l l e u s e . L e cha
mois aime mieux fa i re u n saut q u i l u i sera pres
que n é c e s s a i r e m e n t fa ta l . L o r s q u ' i l arr ive à l 'ex
t r é m i t é d'une corniche sans issue, i l s ' a r r ê t e u n 
m o m e n t en face de l ' a b î m e , se r e t o u r n e , et, 
su rmontan t l ' e f f r o i que l u i inspire l ' homme q u i 
le poursu i t , i l revient sur ses pas avec la r a p i d i t é 
d 'une flèche. Si le chasseur n'est pas bien p o s t é , 
i l a jus te le temps de se coucher à p la t ventre , 
ou de se coller contre le rocher, pour laisser le 
chamois bondi r à c ô t é ou au-dessus de l u i . Si u n 
chamois est f o r c é de descendre des escarpements 
presque ver t icaux et q u ' i l n ' a p e r ç o i v e , au-
dessous de l u i , aucun p romon to i r e q u ' i l puisse 
at teindre pour a m o r t i r sa chute en s'y a r r ê t a n t 
au moins u n instant , i l s ' é l a n c e cependant, la 
t ê t e et le cou en a r r i è r e , de f a ç o n que t ou t 1* 
poids d u corps porte sur l ' a r r i è r e - t r a i n , n i U 

TT — 169 
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cherche à d iminue r la r a p i d i t é de la descente en 
faisant f ro t t e r les pieds de d e r r i è r e contre le r o 
cher. Sa p r é s e n c e d'esprit est tel le , que si dans 
cette chute i l a p e r ç o i t quelque saillie q u i le 
puisse retenir , i l cherche à l 'a t teindre en ramant 
avec les pieds dans le vide , en parcourant ainsi 
dans sa chute une l igne courbe. On le vo i t , i l se 
passe des miracles don t les savants et le publ ic 

n 'on t pas m ê m e l ' i dée . » 
L e chamois a une t r è s - g r a n d e m é m o i r e des 

l i eux . I l r e c o n n a î t chaque chemin q u ' i l a une 
fois pa rcouru ; i l c o n n a î t chaque pierre de son 
domaine ; c'est p o u r q u o i i l p a r a î t si à l'aise dans 
les hautes montagnes, si malheureux quand i l 
les abandonne. « Pendant l ' é t é de 1815, raconte 
Tschud i , u n chamois m â l e , probablement c h a s s é , 
apparu t , à la s t u p é f a c t i o n g é n é r a l e , dans les 
prairies des environs d ' A r b o n n ; franchissant les 
haies, i l se je ta dans le lac o ù , a p r è s avoir long
temps n a g é de c ô t é et d'autre, i l f u t r ecue i l l i , 
é p u i s é , par une barque. Quelques a n n é e s aupa
ravant, dans la va l l ée du R h i n , on avait pr is v i 
vant u n jeune chamois, e n f o n c é dans les m a 

rais. » 
L e chamois peut ê t r e c o n s i d é r é comme l ' e m 

b l è m e de la vigi lance. Peu d 'animaux sont mieux 
d o u é s que l u i sous le rappor t des sens. L ' o u ï e , la 
vue, l 'odorat atteignent chez l u i le m ê m e d e g r é 
de per fec t ion . Jamais u n chamois n 'oubl ie de 
vei l ler à sa s é c u r i t é ; m ê m e lo r squ ' i l dor t , ses or
ganes des sens fonc t ionnent encore. Rarement i l 
se couche pour se reposer; i l se m e t t ou jou r s en 
pos i t ion de pouvoi r f u i r i m m é d i a t e m e n t . Le 
chamois, au repos, se cache volont iers dans les 
buissons ; mais i l se t i en t de p r é f é r e n c e sur une 
saill ie de rochers, le dos couvert , les c ô t é s l ibres, 
de m a n i è r e à ce q u ' i l puisse d é c o u v r i r u n grand 
espace. L e guide d u t roupeau, s e c o n d é par quel 
ques autres i nd iv idus , est en sentinelle ; i l p a î t 
seul, à quelque distance ; à chaque instant , i l se 
re tourne, se s o u l è v e , flaire, regarde cont inue l le 
ment . U n chasseur q u i approche, le vent au dos, 
est a p e r ç u par les chamois à une distance consi
d é r a b l e , m ê m e s ' i l reste i m m o b i l e . Cette f a c u l t é 
qu ' i l s ont de sentir à temps l 'approche de leur 
ennemi , rend leur chasse t r è s -d i f f i c i l e . Dès que les 
chamois flairent le chasseur, leurs sens se t en 
dent. 

« L ' œ i l et l ' o re i l l e , d i t Tschud i (1), r ival isent 
avec le m u f f l e q u i aspire l 'a i r par saccades. 
L a vue d u chasseur peut seule les ca lmer . L o r s 
qu ' i ls ne f o n t que le sentir sans le v o i r , i ls se 

(1) Tschudi, loc. cit., p. 440. 

d é m è n e n t en f u r i e u x , car, ne connaissant n i la 
distance q u i les en s é p a r e , n i la d i r e c t i o n dans 
laquelle i l s 'approche, i ls ne peuvent pas cal
culer l eu r f u i t e . Inqu ie t s , i ls couren t çà et là, 
tendent le cou et cherchent à d é c o u v r i r leur 
h o m m e . Dès qu ' i l s y on t r é u s s i , i ls s ' a r r ê t e n t et 
le c o n s i d è r e n t u n ins tant avec u n air de cu
r i o s i t é . Si le chasseur reste i m m o b i l e , les cha
mois ne bougent pas, mais d è s q u ' i l f a i t un 
mouvement , i ls prennent la f u i t e et se retirent 
en quelque asile qu ' i l s connaissent dans le voi
sinage. 

« Lorsque le guide flaire u n danger, i l siffle, 
comme le f a i t la m a r m o t t e , f rappe le sol d'un 
de ses pieds de devant et p rend la f u i t e ; les 
autres le suivent au galop. Son s i f f lement , ou 
mieux son soupir , est u n son p e r ç a n t , rauque, 
u n peu p r o l o n g é , q u i s 'entend au l o i n . » 

Les f a c u l t é s in te l lec tuel les d u chamois sont 
donc assez d é v e l o p p é e s . Dans chacun de ses mou
vements, dans t o u t son ê t r e , o n vo i t trace d ' in
tel l igence. L e chamois n'est pas peureux, mais 
p r u d e n t ; i l examine avant d 'agir ; i l consi
d è r e , i l calcule. Sa m é m o i r e est excellente ; i l 
sait à plusieurs a n n é e s de distance, o ù i l a été 
pour su iv i , où i l est en s û r e t é , o ù i l est p ro tégé . 
Dans les endroi ts o ù la chasse au chamois est 
d é f e n d u e , ces an imaux sont hardis et confiants; 
i ls y semblent vou lo i r fa i re connaissance avec 
l ' h o m m e . Dans les l o c a l i t é s , par cont re , où i l est 
c h a s s é , i l f u i t l ' h o m m e d u plus l o i n . I l sait 
q u ' i c i i l a t o u t à en c ra indre , et là rien. 
D ' a p r è s Sch inz , o n au ra i t r e m a r q u é que les 
chamois p r é f è r e n t les f o r ê t s q u i sont à l ' ab r i des 
avalanches ; c'est l à encore une preuve de pru
dence. 

E n é t é , le chamois se n o u r r i t des plantes 
alpines, les mei l leures , de celles s u r t o u t q u i crois
sent p r è s de la l i m i t e des neiges, de roses des 
Alpes , de jeunes pousses de pins et de sapins. 
E n h iver , i l d o i t se contenter des herbes qui 
percent la neige, des mousses et des lichens. 
I l n'est pas d i f f i c i l e p o u r sa n o u r r i t u r e et peut 
supporter longtemps la f a i m . L ' eau l u i est i n 
dispensable, i l a ime beaucoup le sel. 

Lorsque le p â t u r a g e est b o n , le chamois en
graisse c o n s i d é r a b l e m e n t . I l m a i g r i t a p r è s l ' é 
poque d u r u t , et q u a n d le sol est recouvert 
d 'une é p a i s s e couche de neige, i l a beaucoup 
de peine à t rouver sa v ie . 

U descend alors dans les f o r ê t s , y mange les 
l ichens q u i pendent aux branches c o m m e des 
barbes. I l é t a b l i t sa demeure p r è s des sapins 
et, d è s que la neige le l u i permet , i l va d 'a rbre 
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en arbre. De temps à autre, i l trouve de la nour
r i tu re en abondance dans les meules de f o i n 
qu 'on laisse à l ' a i r l i b r e ' dans certaines con
t r é e s des Alpes . Des t roupeaux n o m b r e u x se 
r é u n i s s e n t aux environs de ces meules , et y 
mangent d u f o i n j u s q u ' à s'y creuser une re
traite contre la t e m p ê t e . « I l n'est pas probable, 
raconte Tschudi ( I ) , que les chamois meurent de 
fa im pendant l 'h iver ; toutefois , u n chasseur 
de l 'Oberland Bernois p r é t e n d avoir t r o u v é au 
printemps, sous u n grand sapin et dans la neige, 
les corps de c i n q chamois q u i avaient d û p é r i r 
faute de n o u r r i t u r e . Sous l ' a r b r e , d i t - i l , i ls 
avaient f o u l é la neige, mais en dehors des bran
ches, elle é t a i t t rop haute et t r op é p a i s s e . » I l 
arrive plus f r é q u e m m e n t , qu ' en mangeant des 
lichens, u n chamois se prend les cornes dans 
les branches d 'un arbre , y reste pendu , et y 
meurt . Tschudi a v u l u i - m ê m e u n squelette 
de chamois ainsi pr is . 

Le chamois est en r u t à la fin de l ' au tomne. A 
cette é p o q u e , les v ieux m â l e s , q u i v ivent soli
taires toute l ' a n n é e , se j o i g n e n t aux t roupeaux . 
L 'on peut alors voi r des heures e n t i è r e s ces an i 
maux bondir joyeusement . I l s couren t sur les 
crê tes les plus e s c a r p é e s , et les m â l e s se l iv ren t 
de violents combats. L'issue en est souvent f a 
tale ; l ' un des combattants est t a n t ô t p r é c i p i t é 
du haut d 'un rocher , t a n t ô t mor t e l l emen t b l e s sé 
d'un coup de corne. Les jeunes ne se l i v r e n t 
que des simulacres de combats ; i ls se p r é p a r e n t 
pour l 'avenir. 

« Ils sautent, d i t Tschud i , comme des fous , sur 
des a rê tes é t r o i t e s , cherchent à se donner des 
coups de t ê t e et à se renverser; ils f e ignen t d'atta
quer l ' un d'eux, et se p r é c i p i t e n t t ou t à coup sur 
un autre q u i est pris à l ' improvis te ; en u n mot , ils 
s'agacent et s 'amusent de m i l l e m a n i è r e s . Dès 
{qu'ils a p e r ç o i v e n t une f o r m e huma ine , m ê m e 
à une grande distance, la s c è n e change subi te
ment. Tous les an imaux de la bande, depuis le 
plus vieux bouc jusqu 'au plus j eune f aon , se 
mettent aux aguets et se p r é p a r e n t à f u i r . Lors 
m ê m e que l 'observateur reste i m m o b i l e , c'en est 
fa i t de leur belle h u m e u r . Us r emon ten t lente
ment vers les hauteurs, s ' a r r ê t e n t p o u r examiner 
chaque bloc, chaque paro i de rocher , et ne per
dent pas un ins tant de vue l ' endro i t d ' o ù les me
nace le danger. D 'o rd ina i re , i l s ne s ' a r r ê t e n t que 
t r è s - h a u t . T o u t le t roupeau se serre sur le plus 
élevé des escarpements ; chaque a n i m a l sonde 
du regard les profondeurs , et balance grave-

il) Tschudi, loc. cit., p. 444. 

m e n t sa t ê t e blanche. E n é t é , i l est rare que les 
chamois q u i on t é t é d é r a n g é s sur u n p â t u r a g e y 
reparaissent de toute la j o u r n é e ; en au tomne , 
quand tou t est d é j à d é s e r t dans l ' A l p e au bout 
d'une heure à peine, on les vo i t redescendre au 
galop, et i ls recommencent leurs j e u x dans l eu r 
endroi t f avo r i . » 

Ces j e u x et ces combats, q u i finissent avec le 
r u t , on t l i e u pour la possession des femelles . 
Dès que les m â l e s les plus for ts ont é c a r t é les r i 
vaux, le va inqueur , su iv i de sa femel le , s'isole 
pour v ivre avec elle j u squ ' au gros de l ' h iver , 
é p o q u e o ù tous les couples vont r e jo ind re le t rou 
peau. 

V i n g t semaines a p r è s l ' accouplement , de la 
fin d 'avr i l à la fin de m a i , la femel le met bas u n , 
ra rement deux peti ts . A u bout de quelques 
heures, le jeune chamois sui t sa m è r e , et a p r è s 
quelques jours , i l est d é j à presque aussi agile 
qu 'el le . Celle-ci le soigne avec tendresse, l ' ins
t r u i t . Le m â l e n'a n u l souci de sa p r o g é n i t u r e . 
Le jeune chamois reste avec sa m è r e j u s q u ' à la 
fin de m a i . 

Avan t de met t re bas, la femel le s'est s é p a r é e 
d u t roupeau , et a c h e r c h é u n p â t u r a g e convena
ble o ù elle demeure avec son pe t i t , sans jamais 
s ' é c a r t e r des endroits les plus e s c a r p é s et les plus 
sol i ta i res . E l l e condui t son nourr isson par ses 
b ê l e m e n t s ; c'est en b ê l a n t qu 'e l le l u i apprend 
tou t ce q u i est n é c e s s a i r e au chamois, à g r i m 
per, à sauter ; elle bond i t devant l u i , l u i donne 
l 'exemple q u ' i l a à suivre. Le pe t i t , de son c ô t é , 
r end à sa m è r e l ' amour qu 'e l le l u i t é m o i g n e , et 
ne la qu i t t e m ê m e pas, lorsqu'el le est m o r t e . 
Plus d 'une fois les c h a s s e ù r s ont v u de jeunes 
chamois rester p r è s d u cadavre de leur m è r e ; 
i ls t rahissaient par leurs b ê l e m e n t s la peur que 
leur causait la vue de l ' homme, mais se laissaient 
enlever f ac i l ement . Comme cela arr ive chez les 
bouquet ins , les jeunes chamois orphel ins sont 
parfois recuei l l is et s o i g n é s par d'autres femel les . 
L e u r croissance est t r è s - r a p i d e : à t rois mois , les 
cornes apparaissent ; à t rois ans, i ls sont adul
tes, les m â l e s aussi bien que les femelles . On es
t i m e qu ' i l s peuvent a t te indre l ' â g e de v ing t ou 
trente ans. 

Les chamois sont e x p o s é s à bien des dangers, 
i ls ont b ien des ennemis. L ' h o m m e et les carnas
siers ne sont pas seuls à les d é t r u i r e ; des é b o u -
lements de rochers les t u e n t , des avalanches 
engloutissent des t roupeaux entiers. Les cha
mois connaissent ces p é r i l s , et recherchent les 
endroi ts o ù i ls en sont à l ' a b r i . 

Le l y n x , le l o u p , l 'ours s'acharnent a p r è s eux. 
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Dans PEngadine, un chamois poursuiv i jusque 
dans un vil lage par u n ours, t rouva un re fuge 
dans un b û c h e r . E n hiver , le l ynx est constam
m e n t dans les f o r ê t s à l ' a f f û t des c h a m o i s , et 
quand ceux-ci descendent des hautes r é g i o n s 
qu ' i l s habi tent , quelques-uns succombent sous 
la dent des loups. 

Mais i l y a des carnassiers a é r i e n s encore plus 
dangereux pour eux. L 'a ig le , le g y p a è t e o u l e m -
mergeyer planent au-dessus d u t roupeau qu i p a î t 
en toute s û r e t é , et tout à coup fonden t sur l u i . 
Celui-ci e n l è v e u n chevreau avant que sa m è r e a i t 
p u le d é f e n d r e ; ce lu i - là pousse dans l ' a b î m e le 
chamois adulte q u i p a î t au bo rd d u p r é c i p i c e . 

L ' h o m m e cependant reste leur plus crue l 
ennemi . U les poursui t jusque dans les plus 
hautes r é g i o n s , dans les retraites les plus recu
lées . I l les suit dans les sentiers les plus p é r i l l e u x , 
et son plus grand plais ir est de leur envoyer une 
balle dans le corps. 

Chasse. — D ' a p r è s tous les rapports , les cha
mois, comme nous l 'avons d i t , é t a i e n t autre
fois plus abondants q u ' a u j o u r d ' h u i . Les g é n i e s 
des montagnes vei l la ient sur leurs t roupeaux, et 
savaient les p r o t é g e r . Mais quand l 'arme à f eu 
d é t r ô n a l«arc et l ' a r b a l è t e , le pouvoi r de ces 
g é n i e s d é c l i n a , et les t roupeaux s 'affaibl irent de 
plus en p lus . 

De t ou t temps la chasse d u chamois f u t u n 
des plus nobles plaisirs. L 'empereur d ' A l l e m a 
gne M a x i m i l i e n les poursu iva i t avec j o i e jusque 
dans les hauteurs, et i l f a l l u t u n mi rac l e , d i t la 
t r a d i t i o n , pour l u i fa i re re t rouver les habitat ions 
humaines. A p r è s l u i , cependant, peu de princes 
allemands c h a s s è r e n t le chamois avec la m ê m e 
passion. Les a r c h e v ê q u e s s'y l i v r è r e n t , et f i r en t 
p a r a î t r e des lois pour conserver et p r o t é g e r ce 
gibier q u i devenait tous les j ou r s plus r a re . Mais , 
au temps où l ' on c roya i t à la ve r tu des b é z o a r d s , 
on le poursuivai t sans p i t i é . A p r è s , suit une è r e de 
t r êve de p r è s d 'un s i è c l e . P a r m i les grands de 
la terre, l ' a rchiduc Jean d 'Au t r i che , le p r emie r , 
r ep r i t cette chasse, puis les rois de B a v i è r e et 
quelques-uns des ducs et grands-ducs al le
mands. A u j o u r d ' h u i , la chasse au chamois est 
u n divertissement p r inc ie r . L ' empereur d ' A u t r i 
che chasse dans le pays de Salzbourg, t r è s - r i c h e 
en chamois, o ù l ' on a pr is les mesures les plus 
efficaces pour r é p r i m e r le braconnage et pro
t é g e r ce g ib ier . Sur ces hauteurs, la carabine 
de l 'empereur est seule à se fa i re entendre, per
sonne n ' y ayant d r o i t de chasse. Dans les pays 
avoisinants m ê m e s , i l est i n t e rd i t de chasser le 
chamois . 

Cette chasse n'est pas un p la is i r de pe t i t ama
teur . U faut des gens robustes, sobres, durs, 
rompus à la fa t igue , et connaissant à mervei l le 
et les montagnes et les m œ u r s d u g i b i e r . 

« I l f au t au chasseur, d i t T s c h u d i ( I ) , une vue 
excellente, une t ê t e à l ' ab r i d u ver t ige , u n corps 
solide et e n d u r c i , capable de supporter les ca
prices a t m o s p h é r i q u e s des r é g i o n s g l a c é e s , beau
coup de courage, et su r tou t d u sang-froid , une 
in te l l igence rap ide , de la d é c i s i o n , puis de bons 
poumons et des muscles infa t igables . I l ne suf
fit pas pour le chasseur d ' ê t r e u n t i r e u r excel
lent ; i l f au t q u ' i l soit un g r i m p e u r par fa i t , plus 
h a r d i que la c h è v r e la p lus entreprenante. Les 
chasseurs de chamois sont souvent f o r c é s de 
prendre des posi t ions ext raordina i res , q u i exi
gent de chaque m e m b r e de l eu r corps une vi
gueur e x t r ê m e . C'est t a n t ô t avec les coudes, 
t a n t ô t avec les dents, avec le dos, le menton, les 
é p a u l e s , qu ' i l s s 'appuient; chaque muscle de 
l eu r corps do i t pouvo i r l eu r servir de levier ou 
de pince pour se r e ten i r , p o u r avancer en ram
pant ou pour se r e tourne r . » 

Le chasseur r e v ê t u n hab i t gr is , chaud ; i l a à 
la m a i n u n b â t o n des Alpes , m u n i d ' u n crochet; 
sur le dos, u n sac avec de la poudre , d u plomb, 
d u pa in , d u beurre , d u f romage , une gourde de 
kirschwasser .e t un peu de f a r ine g r i l l é e et salée. 
I l l u i f au t de fo r t s souliers de montagne , avec 
lesquels i l puisse se t en i r sur la glace la plus 
glissante, et une excellente carabine. Plusieurs 
chasseurs s'en von t pieds nus; de temps à autre, 
i ls o ignent leurs pieds avec de la r é s i n e pour 
m i e u x se t e n i r , mais j amais , comme on l'a 
a v a n c é , i ls ne se blessent p o u r col ler leur pied 
avec leur propre sang. 

D 'o rd ina i r e , les chasseurs se servent d'une ca
rabine à canon r a y é , à bois l é g e r , à crosse 
mince . Dans le Valais on emploie encore assez 
souvent le f u s i l à u n canon, mais à double bat
ter ie , dans lequel la seconde charge repose sur 
la p r e m i è r e balle ; ce f u s i l est p lus l é g e r que la 
carabine r a y é e à deux canons, et le chasseur a 
deux coups à sa d i spos i t ion . I l f a u t , de plus , une 
bonne longue-vue, q u i peu t seule pe rmet t re au 
chasseur de v o i r t o u t son d o m a i n e ; car dans la 
chasse au chamois , ce n'est pas u n pe t i t espace 
qu 'on pa rcour t , mais des é t e n d u e s de plusieurs 
heues c a r r é s ; ce sont des excursions q u i p ren
nent des j o u r n é e s . L e chasseur é c o n o m i s e sou
vent pendant p lus ieurs a n n é e s p o u r p o u v o i r s'a
cheter une bonne l u n e t t e . 

(1) Tschudi, loc. cit., p. 4&Û 



L E C H A M O I S D ' E U R O P E . 557 

Le soir, ou de grand m a t i n , à la c l a r t é des 
é to i les , le chasseur se met en campagne pour 
atteindre avant le lever d u soleil les p â t u r a g e s à 
chamois. U doi t c o n n a î t r e à f o n d tous les passa
ges, les p â t u r a g e s p r é f é r é s , les retrai tes , les r o 
ches sa lées ; savoir quels sont les vents d o m i 
nants , d ' où et par o ù i ls souff len t . Les chamois 
des fo rê t s sont plus v ig i lan ts que ceux des c r ê 
tes ; ils vivent plus p r è s de l ' h o m m e et on t ap
pris à mieux c o n n a î t r e le danger. D 'ord ina i re le 
chasseur a d é j à pa rcouru la c o n t r é e ; i l s'est i n 
f o r m é a u p r è s des p â t r e s ses a m i s , les autres 
chasseurs ne l u i auraient d o n n é aucune r é p o n s e . 
Une heure avant d 'at teindre le t e r r a in de chasse, 
i l évite de parler haut , de fa i re d u b r u i t ; i l avance 
aussi silencieusement que possible. L a chasse 
commence dès q u ' i l a d é p a s s é les habi ta t ions les 
plus é levées . A u m i l i e u de la n u i t , i l p rend les 
m ê m e s p r é c a u t i o n s , t ient compte de la d i rec t ion 
du vent, s ' â p p r o c h e des places de chamois q u ' i l 
a d é c o u v e r t e s , et s ' i l est adroi t i l peut a r r iver 
j u s q u ' à quarante et v ing t pas d u t roupeau. L à , i l 
s ' a r r ê t e , en attendant le j o u r , c a c h é d e r r i è r e u n 
rocher, u n buisson. L e guide se lève lentement , 
s ' é t e n d ; les autres chamois l ' i m i t e n t . A ce m o 
ment, le chasseur choisi t sa v i c t i m e , de p r é f é 
rence u n grand et f o r t m â l e que son œ i l e x e r c é 
r econna î t à ses cornes plus é p a i s s e s , plus d iver 
gentes. L ' a n i m a l t o m b e , les autres demeurent 
un instant immobi l e s , regardent avec i n q u i é t u d e 
la f u m é e qu i s 'é lève dans les airs, puis , avec la 
rap id i té de l ' éc la i r , disparaissent d u c ô t é o p p o s é . 

D'autres fois , on poursui t les chamois, et ce 
genre de chasse n'est pas sans s u c c è s . Dans ce 
cas, le chasseur do i t les surprendre dans u n de 
leurs p â t u r a g e s et les chasser len tement vers les 
hauteurs. I l do i t c o n n a î t r e tous les chemins, tous 
les sentiers qu' i ls suivent, pou r pouvo i r se poster 
à un endroit favorable et de là fa i re f eu . De bons 
chasseurs poursuivent ainsi leur g ib ier pendant 
plusieurs lieues, pendant des j o u r n é e s e n t i è r e s . 
Ils sont n é c e s s a i r e m e n t e x p o s é s , dans les m o n t a 
gnes, aux m ê m e s accidents que les chamois ; 
leur e x p é d i t i o n , en effet , n'est qu ' un l o n g comba t 
entre la vie et la m o r t . 

« Quand le chasseur, d i t Tschud i (1), a r é u s s i , 
avec des peines inf in ies , à pousser les chamois 
dans un de ces endroits o ù la piste cesse d ' ê t r e 
possible, i l est r é c o m p e n s é et f a i t une belle 
chasse, lors m ê m e que, sous la condui te d 'un 
bouc r é s o l u , le t roupeau revient sur ses pas et 
s ' é l ance à c ô t é de l u i ou par-dessus son corps. 

(1) Tschudi, loc. cit., p. 434. 

Dans les Alpes de Glar i s , des Grisons et du V a 
lais, i l y a u n grand nombre de ces endroits sans 
issue. Les chasseurs de l 'Appenzel l ont cou tume 
de poursuivre le chamois depuis le Mesmer vers 
le Sentis et l ' A l t e n m a n n : i l tombe alors sous 
les coups des t i reurs c a c h é s à m i - c h e m i n , à la 
W a g e n l û c k e . 

« Quelquefois le g i b i e r , poursuiv i avec t rop 
d'ardeur, e n t r a î n e l ' h o m m e à des imprudences 
et l ' a t t i re sur des rochers o ù i l ne peut n i avan
cer n i reculer . K o h i , l ' u n des rares voyageurs 
allemands qu i aient v ra iment é t u d i é les Alpes, 
en raconte un exemple. U n chasseur de l 'Ober-
land sauta sur la corn iche , large d 'un pied, que 
f o r m a i t une couche de schis te , au flanc d'une 
paroi de rochers et au-dessus d 'un p r é c i p i c e de 
plus de six cents pieds de p ro fondeur . Ce schiste 
p o u r r i c o m m e n ç a n t à se briser et m e n a ç a n t de 
s ' é c r o u l e r sous ses pieds, i l d u t se coucher à 
plat ventre et glisser avec p r é c a u t i o n le long de 
l ' é t r o i t sentier. Devant l u i i l f r appa i t le schiste 
de sa hache t t e , faisait tomber ce lu i q u i é t a i t 
f end i l l é et r ampa i t l en tement , craignant sans 
cesse que le banc ne se b r i s â t sous l u i et ne l ' en
t r a î n â t dans l ' a b î m e . I l t rava i l la i t depuis une 
heure et demie , l o r squ ' i l v i t une ombre mob i l e 
flotter sur la paroi ; i l se re tourna p é n i b l e m e n t 
et a p e r ç u t u n aigle q u i p lana i t au-dessus de l u i 
et avait grande envie de le fa i re tomber de la 
corniche . Oubl ian t le danger de m o r t dans l e 
quel i l se t r o u v a i t , notre h o m m e n 'eut plus que 
des p e n s é e s de chasseur. U r é u s s i t avec peine à 
changer de pos i t ion et à se coucher sur le dos, 
et au bout d ' un quar t d 'heure i l avait d é g a g é 
son f u s i l . I l s 'accrocha alors avec l 'occ iput à une 
i n é g a l i t é d u rocher , passa sa j a m b e au tour d 'une 
autre sail l ie et s'y c ramponna par le p i e d , t an 
dis que l 'autre m o i t i é de son corps é t a i t sus
pendue sur le vide. Dans cette posi t ion extraor
d i n a i r e , i l observa l 'a igle pendant quelque 
temps, mais ce dernier finit par s'envoler au 
l o i n , et ce ne f u t q u ' a p r è s t rois heures d 'un t r a 
va i l d é s e s p é r é que not re h o m m e ar r iva au bou t 
de la corn iche , ayant les h a b i t s , le visage et les 
bras d é c h i r é s . 

« Poursuivre des chamois sur les glaciers o f f re 
aussi ses dangers, mais i l est rare que cela a r r ive , 
car les chamois a iment souvent m i e u x se lais
ser tue r p l u t ô t que de se hasarder sur les g l a 
ciers, pour lesquels i ls on t autant d 'aversion 
qu ' i l s ont de g o û t pour les n é v é s et les champs 
de neige. Outre ces d i f f i cu l t é s g é n é r a l e s , la na
ture d u t e r r a in en p r é s e n t e souvent beaucoup 
de p a r t i c u l i è r e s . Aussi l 'adage est-i l t r o p v r a i , 



538 

q u ' i l m e u r t plus de chasseurs de chamois de 
m o r t violente dans la montagne q u ' i l n 'en m e u r t 
t r a n q u i l l e m e n t dans leur l i t . T a n t ô t c'est u n f r o i d 
glacial q u i surprend le chasseur f a t i g u é et pa
ralyse ses membres ; s ' i l a le malheur de c é d e r 
à la fa t igue et de s'asseoir u n instant , c'en est 
f a i t , i l s'endort pour ne plus se relever. D'autres 
fois, c'est une pierre roulante , d é t a c h é e par l ' o 
rage, par le d é g e l , par le pas d ' un chamois , q u i 
le blesse ou le lance au sein de l ' a b î m e . Ou bien 
i l entend dans le lo in ta in le tonnerre de l 'ava
lanche, et avant q u ' i l a i t eu le temps de se ser
rer contre le roc, la t e r r ib le f é e de la montagne 
est l à , elle enlace ses membres, les b r i se , puis 
elle l u i f a i t u n l i nceu l des plis de son manteau 
de neige, et en u n c l i n d 'œi l elle l 'a enseveli pour 
toujours au fond de la va l l ée . Nous o r é f é r o n s ne 
pas raconter plusieurs de ces tristes, é p i s o d e s q u i 
se sont pas sés autour de nous. Jamais le chas
seur ne cou r t d'aussi grands dangers que lors
q u ' i l est surpris par le b r o u i l l a r d , à plusieurs 
lieues au-dessus des derniers chalets , au m i l i e u 
d 'un af f reux labyr in the de c r ê t e s rocheuses d é 
c o u p é e s et en t a i l l é e s . Sur les hauteurs , le b r o u i l 
lard est si é p a i s , que l ' homme é g a r é ne d is t in 
gue r ien à six pas de l u i , et i l n 'y a qu 'une 
p r é s e n c e d'esprit p a r f a i t e , une connaissance 
exacte du te r ra in et une v igueur peu commune 
qu i puissent l ' e m p ê c h e r de glisser dans une cre
vasse, de tomber d'une corniche , ou de fa i re u n 
faux pas sur des dalles humides, sur tout quand 
au b rou i l l a rd s u c c è d e u n ouragan a c c o m p a g n é 
d'une neige é p a i s s e . 

« I n d é p e n d a m m e n t de tant de p é r i l s , la chasse 
au chamois est en somme t r è s - p é n i b l e depuis 
que la q u a n t i t é d u gibier a d i m i n u é . Souvent 
le chasseur erre pendant h u i t ou d i x j o u r s dans 
les hautes r é g i o n s sans d é c o u v r i r avec cer t i tude 
une piste, ou sans pouvoi r a r r iver à p o r t é e de 
f u s i l ; et pendant ce temps i l f a i t chaque j o u r 
une marche f o r c é e , avec une nou r r i t u r e v r a i 
men t insuff isante. S ' i l a é t é assez heureux ou 
assez prudent pour ar r iver p r è s d u g i b i e r , si le 
vent o u une pierre q u i a r o u l é sous son pied ne 
1 a pas t r a h i , si sa longue carabine est d é j à ap
p u y é e sur une pier re , i l f au t encore q u ' i l vise et 
t i r e par fa i tement j u s t e , sans q u o i son chamois 
b l e s s é l u i é c h a p p e r a par la f u i t e o u roulera m o r t 
au f o n d d 'un a b î m e . On vise tou jours à la t ê t e , 
au cou ou à la po i t r ine . Le coup par t , l ' an imal 
a t te int rou le une ou deux fois sur l u i - m ê m e et 
reste é t e n d u ; ses compagnons demeurent u n 
instant immobi les , la t ê t e l evée , i ls voient d ' o ù 
vient le p é r i l , s 'enfuient et disparaissent au m i 

l i eu des rochers ; l ' heureux chasseur s'approche 
d u chamois q u i g î t sur le flanc ; mais t ou t à coup, 
voi là q u ' i l se r e l è v e b rusquement , et, m a l g r é sa 
blessure, i l se me t à f u i r avec tan t de r a p i d i t é qu ' i l 
semble impossible de l ' a t te indre . Toute espé 
rance n'est cependant pas perdue pour le chasseur 
habi le , q u i suivra des j o u r s entiers les traces de 
sang, cer ta in que le chamois b l e s s é se sera caché 
dans quelque caverne o u sous u n buisson pour 
l é c h e r ses plaies ; souvent, en effe t , on le tue d'un 
second coup de f u s i l . Les chamois on t la vie si 
tenace qu ' i l s se t r a î n e n t encore à des distances 
de plusieurs lieues avec les deux jambes de der
r i è r e p a r a l y s é e s ; i ls sont perdus p o u r le chasseur, 
si celui-c i ne r é u s s i t pas à suivre l eu r piste, et ils 
deviennent le partage de l ' a ig le o u d u gypaè te , 
ainsi que ceux q u i t o m b e n t au f o n d des préci
pices. Lors m ê m e que le chasseur peut parvenir 
j u s q u ' à ceux-c i en faisant u n l o n g d é t o u r , leur 
d é p o u i l l e est o rd ina i r emen t d é c h i r é e et leur chair 
co r rompue . Par la r u p t u r e des intest ins, des ex
c r é m e n t s verts et f o r t e m e n t odorants s'en échap-
men t et i m b i b e n t si r ap idemen t toutes les 
parties d u corps que la cha i r en devient imman
geable . 

« L e chasseur ouvre le chamois q u ' i l v ient d'a
bat tre (le sang de l ' a n i m a l , m ê m e lo r squ ' i l n'a 
pas é t é poursu iv i , est alors si chaud qu' involon
ta i rement on re t i re l a m a i n ) , puis i l en sorties 
intest ins, sauf le fo ie , q u i est t r è s - r e c h e r c h é , et i l 
l ie les quatre pieds, en y accrochant la t ê t e par 
les cornes. Gela f a i t , i l se charge de sa proie et 
h suspend à sa t ê t e , de f a ç o n à en avoir les pieds 
sur le f r o n t . Quelquefois u n chasseur por te ains:. 
deux chamois , c ' e s t - à - d i r e plus de 150 livres, 
à plusieurs lieues de distance et par des 
sentiers dangereux. Ce n'est pas t ou t : s'il a 
c h a s s é sur un t e r r i t o i r e é t r a n g e r , i l do i t dis
s imule r sa marche et se garan t i r de la jalou
sie des chasseurs de la l o c a l i t é . Les Tyrol iens et 
les Grisons, les Savoyards etles Valaisans en vien
nent souvent aux coups de carabine en pareilles 
occasions. De Saussure en raconte u n exemple. 
U n Savoyard avait b l e s s é u n chamois , que deux 
Valaisans a c h e v è r e n t ensuite. Plus r a p p r o c h é 
qu 'eux de l ' an ima l et a u t o r i s é par son premier 
coup de f u s i l , le Savoyard p r i t l a b ê t e et se m i t 
à l ' empor ter . Les Valaisans, q u i é t a i e n t au-dessous 
de l u i , l u i c r i è r e n t de la laisser en place, ce qu i 
ne l ' e m p ê c h a pas de con t inue r son c h e m i n . 
Deux balles s i f f l è r e n t alors à ses orei l les . L'es
carpement d u t e r r a i n l ' e m p ê c h a i t de f u i r assez 
vi te , et i l ne pouva i t pas se d é f e n d r e parce q u ' i l 
avait é p u i s é ses m u n i t i o n s . Dans cette a l te rnat ive 
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I l leur laissa le chamois et se r e t i r a le c œ u r p l e in 
d ' idées de vengeance ; mais i l avait g u e t t é ses 
r ivaux, et i l savait dans laquelle des huttes 
a b a n d o n n é e s des bergers i ls compta ien t passer 
la nu i t . I l descendit alors chez l u i , à plus de 
deux lieues, chargea sa carabine à deux coups 
et revint pendant la n u i t p r è s de la hut te . A t ra
vers une fente, i l v i t ses ennemis assis p r è s d u 
f e u , et i l y i n t r o d u i s i t doucement son arme 
pour les tuer tous deux. Mais au m o m e n t de 
presser la d é t e n t e , i l r é f l é c h i t que depuis l ' i n 
stant où i ls avaient t i r é sur l u i , ces hommes, 
n'ayant pu se confesser, se t rouvaient en é t a t de 
p é c h é mor te l et seraient é t e r n e l l e m e n t d a m n é s . 
Cette idée fit sur l u i une profonde impress ion . I l 
retira son arme, entra dans la hu t t e et avoua 
aux Valaisans le danger qu ' i l s venaient de cou r i r . 
Ceux-ci, t o u c h é s , le r e m e r c i è r e n t , et l u i aban
d o n n è r e n t la m o i t i é d u chamois en l i t i g e . 

» « L ' a n i m o s i t é ne va pas si l o i n entre chasseurs 
suisses de cantons voisins ; on force , quand on 
le peut, celui q u i est en d é f a u t à abandonner sa 
carabine, et elle devient la p r o p r i é t é du chasseur 
l ég i t ime . Cependant dans beaucoup d 'endroits 
on va chasser au d e l à des f r o n t i è r e s cantonales, 
sans y faire grandement a t ten t ion . 

« Le prof i t de la chasse au chamois n'est plus 
au jourd 'hui en r appor t avec les pé r i l s auxquels 
elle expose, n i avec la peine et le temps qu 'el le 
exige. U n chamois vaut de 12 à 24 f r ancs ; la 
viande de chamois se vend 60 à 75 centimes la 
livre ; la peau q u i , t a n n é e , donne u n excellent 
cuir, doux comme d u velours , est e s t i m é e de 
6 à 12 francs ; les cornes se payent 2 f rancs . 
Et pourtant l 'ardeur des chasseurs est e x t r ê m e : 
l 'un d'eux, auquel on avait a m p u t é la j a m b e à Z u 
r ich , envoya deux ans a p r è s à son m é d e c i n l a 
moi t ié d 'un chamois q u ' i l avait t u é l u i - m ê m e ; 
i l ajoutait que la chasse n ' a l l a i t pas f o r t avec la 
jambe de bois , mais q u ' i l se p rome t t a i t n é a n 
moins de tuer encore b ien d'autres chamois . Ce 
chasseur d é t e r m i n é avait soixante et onze ans au 
moment o ù i l f u t a m p u t é . 

« Nous pourr ions ci ter beaucoup d'autres 
exemples pour fa i re voi r que la chasse au cha
mois, avec tous ses dangers et toutes les é m o t i o n s 
qu'elle p rocure , peut devenir une passion ar
dente qu i ne laisse de place à aucune autre. 
Souvenons-nous de ce que disait le guide de 
Saussure : « Je suis m a r i é depuis peu et t r è s -
ce heureux ; m o n p è r e et m o n g r a n d - p è r e sont 
« morts à la chasse d u chamois , et j e suis par fa i -
« tement s û r d'y rester à m o n t o u r ; mais si vous 
« vouliez fa i re ma fo r tune à condi t ion de renon-
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« cer à la chasse, j e n'accepterais pas. » Deux ans 
a p r è s ces paroles, l ' i n f o r t u n é se br i sa i t au f o n d 
d ' un p r é c i p i c e . 

« On a souvent r e m a r q u é , que la chasse au 
chamois exerce une inf luence r é e l l e sur le carac
t è r e d u chasseur. Cette lu t te cont inuel le contre 
le danger, la f a i m , la soif et le f r o i d , ces longs 
moments p a s s é s à é p i e r et à at tendre, cette p r u 
dence avec laquelle on p r é p a r e le d é n o u e m e n t , 
la r a p i d i t é de d é c i s i o n q u ' i l f au t pour saisir le 
seul instant favorable, la s a g a c i t é indispensable 
pour suivre une piste, l ' é t u d e cont inuel le des ha
bitudes et de la na ture d u gibier , cette n é c e s s i t é 
de se cacher, d ' é p i e r et de t r o m p e r le chamois ; 
t ou t cela do i t i n é v i t a b l e m e n t , a p r è s d ix ou v ing t 
ans de pra t ique , mod i f i e r c o n s i d é r a b l e m e n t le 
c a r a c t è r e du chasseur. V o i l à p o u r q u o i le chas
seur de chamois est s i lencieux, t ac i tu rne , mais 
d é c i d é l o r s q u ' i l agi t et p l e in d'expression quand 
i l parle ; i l est m o d é r é en t o u t , f r u g a l , pat ient , 
é c o n o m e , et se r é s i g n e fac i lement à toutes les 
f a t a l i t é s . Ce sont des natures c o n c e n t r é e s , q u i se 
suffisent à e l l e s - m ê m e s , mais q u i s ' imposent aux 
autres avec force et commandent le respect. 
Souvent aussi ce sont des gens secs, f ro ids , q u i 
ne r é p o n d e n t que par monosyllabes et ne d i 
sent presque r i en , mais tou jour s des choses de 
quelque impor tance . » 

Nous pourr ions a jouter b i en d'autres fa i ts à 
ceux que Tschud i v ien t de rappor ter d 'une f a ç o n 
si at trayante : nous pour r ions par ler d u f ameux 
chasseur Colani , avec lequel Lenz a longtemps 
parcouru les Alpes ; d u vieux pr ince des chamois, ' 
q u i en tua de sa propre m a i n 2,700, sans comp
ter ceux de ses p r e m i è r e s a n n é e s , q u ' i l avait 
n é g l i g é de relever ; mais nous sommes ob l igés 
de nous a r r ê t e r . 

C a p t i v i t é . — Les jeunes chamois s 'apprivoi
sent fac i lement . On les n o u r r i t de la i t de c h è v r e , 
d'herbes savoureuses, de choux, de raves et de 
pa in . Lo r squ 'on a des c h è v r e s douces, o n peut les 
l iv re r aux soins de ce l les-c i ; i ls n 'en p r o s p è r e n t 
que mieux . Les chamois, et surtout les jeunes, ont 
beaucoup des m œ u r s de la c h è v r e . I l s j ouen t 
avec les chevreaux, les chiens ; ils suivent leur 
m a î t r e , courent à l u i pour en recevoir de la 
n o u r r i t u r e . Mais i ls recherchent tou jours les hau
teurs ; i ls sont t ou jou r s p e r c h é s sur les pierres, 
les pans de m u r , et y restent des heures e n 
t i è r e s . Sans avoir jamais autant de v igueur que 
les chamois en l i b e r t é , ceux que l ' on apprivoise 
semblent cependant supporter par fa i tement la 
c a p t i v i t é . I l s deviennent souvent sauvages en v i e i l 
lissant, et savent alors se servir de leurs cornes. 
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Leu r s o b r i é t é rend leur ent re t ien t r è s - f ac i l e . I l s 
sont encore moins d i f f ic i les à n o u r r i r quand i ls 
sont vieux que quand i ls sont jeunes. I l s sont 
endurcis à tou t avant leur naissance. E n h iver , 
i ls ne demandent q u ' u n peu de pai l le sous u n 
t o i t ; i ls ne supportent pas l ' é c u r i e ; i l leur f au t 
de l'espace et de l 'eau f r a î c h e . Pr is v ieux, i l s 
restent tou jour s t imides et c ra in t i f s . 

« Les tentatives faites pour obteni r des peti ts en 
c a p t i v i t é (1) sont d e m e u r é e s sans r é s u l t a t s , m a l 
g ré toute la peine qu 'on s'est d o n n é e au Ja rd in 
des Plantes de Paris, à C h a m b é r y et a i l leurs . L a 
chose n'a posi t ivement b ien r éus s i que deux fois . 
M . Lau fe r , manufac tur ie r de C h a m b é r y , r e ç u t 
en 1850 u n chamois femel le , q u i l u i donna en 
1852 u n bouc ; en 1853, cette c h è v r e m i t bas u n 
second pet i t , q u i m o u r u t b i e n t ô t a p r è s , et, en 
mai 1855, elle m i t de nouveau au monde u n 
pet i t chamois f o r t alerte et b ien por tan t . » U n 
r é su l t a t à peu p r è s semblable a é t é obtenu au 
Jard in zoologique de Dresde. 

On a souvent a c c o u p l é des chamois, su r tou t 
des m â l e s , avec des chèv re s domestiques. Kast-
hofer , le premier , ob t in t des m é t i s entre le cha
mois et ia.zibethziege. On a eu plus tard plusieurs 
r é su l t a t s analogues. Le pet i t a la couleur de la 
m è r e , avec le squelette, le f r o n t é levé , les h a b i 
tudes de sauter et de g r imper , la sauvagerie d u 
p è r e . On n'a pas encore vu de pareils m é t i s entre 
les chamois sauvages et les c h è v r e s q u i paissent 
tou t l ' é té en l i b e r t é dans les Alpes. 

Usages e t p r o d u i t s . — L a chair d u chamois 
est bonne à manger ; son suif est d'une q u a l i t é 
s u p é r i e u r e à celle d u sui f de la c h è v r e ; sa 
peau est fe rme et souple, et on l ' employa i t beau
coup autrefois pour les v ê t e m e n t s . 

LES DICRANOCÈRES ou ANTILOCAPRES 

— DICRANOCERUS. 

Die Gabelgemse. 

Caractères. — Ce genre est un des plus 
remarquables de la f a m i l l e des a n t i l o p i d é s par 
ses cornes q u i ont en avant, dans le m i l i e u de 
leur longueur , un v é r i t a b l e andoui l l e r , c o m 
parable à ce lu i des cerfs, ce q u i a quelquefois 
f a i t confondre l ' e spèce type avec ceux-c i . Ces 
andouil lers sont de nature c o r n é e comme le 
reste de l ' é t u i , mais l'axe osseux i n t é r i e u r n 'y 
envoie pas de prolongement . Les cornes, dont le 
m â l e seul est p o u r v u , sont s é p a r é e s à la base par 

(1) Tschudi, loc. cit., p. 443. 

une fo r t e d é p r e s s i o n et su rp lomben t les yeux, 
ce q u i rapproche les d i c r a n o c è r e s des chamois. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les dicra-
n o c è r e s sont propres à l ' A m é r i q u e d u Nord . 

LE DICRANOCÈRE A CORNES FOURCHUES — 
DICRANOCERUS FURCIFER. 

Die Gabelgemse. 

Cette espèce, qu'Hernandez, dans sa Des
cription du Mexique, a n o m m é teuthlamacame ; 
à laquelle les marchands de pelleteries donnent 
le n o m espagnol de cabra ( c h è v r e ) ou cabri; 
que les naturalistes o n t a p p e l é e chamois à cornes 
fourchues, antilope-porte croix, etc. , est u n ani
ma l v é r i t a b l e m e n t r emarquab le (fig. 268). 

C a r a c t è r e s . — Sa t a i l l e est à peu p r è s celle 
d u chevreui l . D ' a p r è s les mesures d o n n é e s par 
le p r ince de W i e d , i l a l m , 6 0 de longueur, sur 
lesquels 31 cent , appar t iennent à la t ê t e et 20 à 
la queue ; sa hauteur est, au gar ro t , de 725 
m i l l i m . , au sacrum d e l m è t r e ; les cornes ont 
envi ron 25 cent, de haut , o u 30 cent, de long en 
suivant leur courbure . 

Cet an ima l est é l a n c é ; i l a les jambes hautes, 
le cou long , la t ê t e fo r t e , un peu a l l o n g é e , les 
yeux grands, à cils longs, sans fossettes lacryma
les, les oreilles assez longues, é t r o i t e s et poin
tues , le museau couver t de p o i l s , sauf une 
peti te place n u e , p r è s des narines. Les cornes 
naissent à envi ron 3 cent, au-dessus de l'œil, 
elles se d i r i gen t en hau t et l é g è r e m e n t en dehors, 
et se t e rminen t par u n crochet . D u m i l i e u de leur 
face a n t é r i e u r e par t u n andoui l le r de 7 cent. 
de long ; cet andou i l l e r manque chez les jeunes 
m â l e s et quelquefois chez les v ieux . Les sabots 
sont po in tus , c o m m e ceux des moutons , et i l 
n 'y a qu 'une pince au c ô t é i n t e rne . Les poils 
longs, é p a i s , durs , f ragi les , t o m b e n t au moin
dre a t touchement , se laissent ap la t i r par com
pression, sans j ama i s reprendre l eu r f o r m e p r i 
m i t i v e . Les p lus courts sont ceux d u nez, des 
o re i l l e s , et sur tout d u t o u r des yeux et des 
l èv res ; les plus longs sont ceux des cuisses. Le 
duvet manque . Une bande nue pa r t de l'anus 
et descend entre les cuisses. Les poi l s sont plus 
ou moins longs, plus ou moins abondants, sui
vant les saisons; l eu r couleur est v a r i é e . Le 
gris fauve r o u x est la te in te dominan te d u dos. 
Le v e n t r e , la face in te rne des membres sont 
blancs ; une tache blanche, q u i occupe la gor<*e, 
est s é p a r é e de la couleur blanche de la po i t r ine 
par une raie rousse transversale. L e f r o n t le 
t o u r des yeux, et une raie, naissant d e r r i è r e ' l e s 
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Fig. 268. Le Dicranocère à cornes fourchues. 

oreilles et descendant entre l 'œi l et l 'ore i l le 
sont ca f é au l a i t ; les c ô t é s de la t ê t e , le bo rd de 
la lèvre s u p é r i e u r e , sur une largeur d 'environ 
un travers de do ig t , la l è v r e i n f é r i e u r e et la 
gorge sont encore plus cla i r s . L e dos d u museau 
est d 'un b r u n r o u x f o n c é ; une bande de m ê m e 
couleur descend des deux cô tés j u s q u ' à la l è v r e 
s u p é r i e u r e ; le f r o n t est m ê l é de blanc et de 
brun jaune ; le d e r r i è r e de la t ê t e est de couleur 
t rès -c la i re . Les oreilles sont recouvertes à l eur 
face externe de poils d 'un r o u x fauve c l a i r , à 
pointe f o n c é e ; l eu r face in te rne est blanche. 
L 'œi l est s u r m o n t é d'une tache noi re ; les cornes 
et les sabots sont no i rs . 

La femelle est plus peti te et plus fa ible que le 
m â l e ; ses cornes sont courtes ; elles ont , au p lus , 
6 à 8 c e n t i m è t r e s de long , et manquent m ê m e 
quelquefois. Sa robe est la m ê m e que celle d u 
m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e d ic rano-
è è r e à cornes fourchues o u à fourches , habi te 
une grande pa r t i e de l ' A m é r i q u e septentr ionale , 
sur tout le nord-ouest. Richardson, le t rouva en
core au 53° de latitude,/ aux bords d u bras n o r d 
d u Seskatchewan, et tous ceux q u i ont v o y a g é 

au Mexique en on t v u des t roupeaux. R é c e m m e n t , 
on l 'a d é c o u v e r t en Cal i forn ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . - — Richardson, 
A u d u b o n , Spencer B a i r d , le p r ince Max de 
W i e d , nous ont f a i t assez b ien c o n n a î t r e cette 
e s p è c e . L e pr ince de W i e d et A u d u b o n nous ser
v i r o n t de guides pour l 'h is toi re que nous allons 
en fa i re . 

Le d i c r a n o c è r e à fourches est u n hab i tan t des 
pra i r ies ; i l y recherche les endroits les plus secs, 
les plus roca i l l eux . On le t rouve pour tan t dans 
les bas-fonds peu b o i s é s et au bo rd des r i v i è r e s . 

Comme les autres a n t i l o p i d é s , i l f o r m e des 
t roupeaux plus ou moins n o m b r e u x . Les vieux 
m â l e s vivent solitaires, ou r é u n i s quelques-uns 
au p l u s ; les femelles et les jeunes sont en troupes 
de t rente à quarante et m ê m e cent ind iv idus ; ces 
troupes sont plus nombreuses en automne et en 
h iver qu 'au p r in temps et en é t é . 

Les d i c r a n o c è r e s qu i t t en t les plaines, o ù i ls 
ont à s o u f f r i r d u vent glacial et de la neige q u i 
recouvre leurs p â t u r a g e s , pour les coll ines, les 
ravins dans lesquels i ls t rouvent u n abr i et de la 
n o u r r i t u r e . A l ' e n t r é e de l 'h iver , i ls pa rcouren t 
des espaces souvent c o n s i d é r a b l e s ; au p r in t emps , 
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ils reviennent en troupes peu nombreuses à leurs 
stations d ' é t é . Quelques-uns se logent sur les pe
ti tes collines d ' o ù i ls d é c o u v r e n t de vastes h o r i -
zons.Tous lesvoyageurs sont d 'accord pour vanter 
la r a p i d i t é et l ' ag i l i té de ces antilopes. A les en 
c ro i re , aucun an ima l n'est plus l é g e r à la course. 
I l n 'en est cependant pas a ins i ; d'autres a n t i l o 
p i d é s surpassent en r a p i d i t é les d i c r a n o c è r e s , 
mais ceux-ci surpassent tous les autres an imaux 
des prair ies . Us s ' é l a n c e n t dans la p la ine comme 
la t e m p ê i e , et avec une g r â c e , une é l é g a n c e q u i 
les f a i t admire r . L e u r marche est u n pas len t et 
majes tueux; l e u r t r o t est gracieux et é l é g a n t ; leur 

galop est l é g e r et ext raordinai rement rap ide . I l s 
gravissent ou descendent les coll ines avec la 
m ê m e l é g è r e t é qu ' i ls parcourent les plaines ; 
leurs bonds se suivent te l lement p r e s sé s qu 'on ne 
peut dist inguer leurs membres , pas plus qu 'on ne 
distingue les rayons d'une roue l a n c é e à grande 
vitesse. Lorsqu ' i l s prennent la f u i t e , i ls f o n t d'a
bord trente à quarante pas en t ro t t an t , à la f a 
ç o n d u da im, c ' e s t - à - d i r e en sautant de leurs 
quatre pieds à la fo is . Puis, i ls s'allongent, et en 
pleine f u i t e , parcourent plusieurs lieues en quel 
ques minutes . D ' a p r è s A u d u b o n et le pr ince de 
W i e d , ils traversent fac i lement les r i v i è r e s à la 
nage. U n t roupeau q u i pa î t aux environs d 'un 
fleuve, s ' i l est e f f r ayé , saute sans h é s i t e r dans 
les flots. Le guide nage le p remier ; les autres le 
suivent u n à u n , et tou t le t roupeau passe ainsi 
dans le plus grand ordre . Us f o n t de m ê m e pour 
t rouver de mei l leurs p â t u r a g e s , et les Indiens se 
sont servis de cette p a r t i c u l a r i t é pour é t a b l i r u n 
genre de chasse à part . 

Les d i c r a n o c è r e s à cornes fourchues on t les 
sens t r è s - d é v e l o p p é s : leur vue est p e r ç a n t e ; 
leur o u ï e excellente; i ls sentent à plusieurs cen
taines de pas u n ennemi q u i s'avance sous le 
vent. Us sont prudents , v ig i lan ts , c r a in t i f s m ê m e . 
I l s connaissent l ' homme et le c ra ignent ; i ls sa
vent quels sont leurs ennemis, et ne les laissent 
que ra rement approcher . L e guide regarde f ixe 
men t l ' homme q u i s'avance, i nc l i ne les oreil les 
de son c ô t é , l 'observe, f rappe le sol de ses pieds 
de devant, et pousse u n soupir ou u n s i f f l ement . 
C'est le s ignal de la f u i t e . Mais quelquefois la cu 
r i o s i t é e n t r a î n e notre an ima l à examiner l ' ob je t 
q u i approche, et l ' homme , le r u s é Ind i en sur tou t , 
sait en p ro f i t e r . 

Le r u t commence en septembre ; pendant six 
semaines, les m â l e s se m o n t r e n t t r è s - e x c i t é s , se 
l i v r a n t des combats a c h a r n é s . Deux m â l e s se 
rencont rent - i l s , i ls se regardent avec f u r e u r , 
s ' é l a n c e n t l ' u n sur l 'autre t ê t e b a i s s é e , se don 

nent des coups violents et rapides, souvent dan
gereux, j u s q u ' à ce que l ' u n o u l ' au t re abandonne 

la place. 
L a femel le me t bas en m a i , o u a u plus tard 

vers le m i l i e u de j u i n . D 'o rd ina i r e , elle a deux 
petits par p o r t é e ; les jeunes femel les n 'en ont 
q u ' u n . Les peti ts o n t la m ê m e robe que leurs 
parents. L a m è r e reste a u p r è s d 'eux pendant les 
premiers j o u r s , et les q u i t t e à peine. A deux se
maines , ceux-c i sont assez for t s p o u r suivre leur 
m è r e , et é c h a p p e r aux loups et aux autres car
nassiers. U n d'eux, cependant, en devient la proie 
de temps à au t re . L a m è r e , dans ce cas, déploie 
u n courage admi rab le . E l l e se p r é c i p i t e sur l'en
n e m i , l u i donne des coups de cornes, des coups 
de dent , et si le l oup n 'est pas t r è s - a f f a m é , elle 
parv ien t à le m e t t r e en f u i t e . 

L e pr ince de W i e d t rouva à l a fin d 'avr i l un 
pe t i t ant i lope n o u v e a u - n é . L a m è r e n ' é t a i t pas 
a u p r è s de l u i ; elle é t a i t p robab lement au p â t u 
rage, et l ' avai t a b a n d o n n é à u n endro i t bien 
connu , c o m m e le f a i t la b i che . 

L e d i c r a n o c è r e à cornes fou rchues se nour r i t 
su r tou t des herbes courtes e t succulentes des 
prair ies , de mousses, d é j e u n e s branches. Comme 
la p l u p a r t des r u m i n a n t s , i l a ime l 'eau s a l ée et le 
sel. On en vo i t , des heures e n t i è r e s , c o u c h é s au 
voisinage des sources et des roches s a l é e s . La 
f a i m seule les en é l o i g n e . Lorsque les p â t u r a g e s 
sont bons, i l devient t r è s - g r a s en automne ; mais, 
en h iver , i l souf f re souvent de la f a i m . L a neige 
q u i recouvre ses herbages, l ' e m p ê c h e de t rou
ver une n o u r r i t u r e suff isante et r e n d en m ê m e 
temps sa marche d i f f i c i l e ; souvent aussi i l suc
combe de m i s è r e . 

Chasse. — On ne f a i t la chasse à cet animal 
que quand i l y a disette de bisons. 

Les E u r o p é e n s le p rennen t dans des fosses, 
le poursu ivent à cheval , o u le t i r en t . Les Indiens 
met ten t à p r o f i t l a c u r i o s i t é de cet a n i m a l : ils 
prennent les postures les p lus extraordinaires , 
agi tent les bras et les j ambes , s'avancent ainsi 
vers l ' an t i lope s t u p é f a i t , q u i reste souvent i m 
mob i l e et devient la p ro ie d u chasseur. A u d u b o n 
t é m o i g n e de la v é r a c i t é de ce f a i t . « Pendant 
une de nos excursions de chasse, d i t - i l , nous 
a r r i v â m e s en vue d ' u n an t i lope et r é s o l û m e s de 
l ' é t o n n e r . Nous nous c o u c h â m e s dans l 'herbe 
sur le dos, l e v â m e s une j a m b e , pu is l ' aut re . 
L ' an t i l ope s ' a v a n ç a vers nous, p e u à peu , mais 
avec prudence et m ê m e avec m é f i a n c e . Cepen
dant i l s 'approcha j u s q u ' à p o r t é e de f u s i l . » Les 
Indiens , d i t - o n , on t appris d u l o u p cette m a n i è r e 
de chasser. Celu i -c i est, en effet , le p lus t e r r i b l e 
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ennemi des anti lopes ; et c'est par des ruses sem
blables q u ' i l a r r ive souvent à s'en emparer . 

C a p t i v i t é . — Pendant l ' h ive r i l n'est pas d i f 
ficile de capturer cet an ima l . U n chasseur, 
c h a u s s é de patins de neige, peut le prendre v i 
vant sans grande peine. On a souvent e s sayé de 
l 'apprivoiser, mais on n'a jamais p u en con
server longtemps . 

De vieux ind iv idus , que l ' o n avait p r i s en 
hiver, par les temps de neige, se m o n t r è r e n t d'a
bord charmants , presque o b é i s s a n t s . Mais une 
fois revenus de l eu r faiblesse et de leur é p u i s e 
ment, leur amour de la l i b e r t é , l eur sauvagerie re
prenant le dessus, i ls s ' é l a n c è r e n t avec f u r e u r con
tre les palissades, et s'y b l e s s è r e n t mor te l l ement . 

Des jeunes, p r i s peu a p r è s l eu r naissance, ne 
vécuren t pas longtemps ; on n 'a pas e s s a y é , à v ra i 
dire, de les fa i re n o u r r i r par des c h è v r e s . U n seul 
amateur, au dire d ' A u d u b o n , f u t assez heureux 
pour é lever un de ces a n t i l o p i d é s . U l 'avait pr is 
dans les prairies, l 'avai t n o u r r i avec soin. U 
éta i t t r è s - d o u x ; i l suivait son m a î t r e comme u n 
ç h i e n , et comme l u i , m o n t a i t et descendait les 
escaliers, courai t dans toute la maison. Ma lheu 
reusement i l f u t t u é par u n ce r f w a p i t i , son 
compagnon de c a p t i v i t é . 

•Usages et p r o d u i t s . — L a cha i r de cet a n i 
mal n'est pas t r è s - e s t i m é e ; les A m é r i c a i n s n 'en 
font n u l cas. L e pr ince de W i e d la recommande , 
par contre, et d i t en avoir souvent m a n g é ; A u 
dubon vante le fo ie comme une f r iandise . Les 
Indiens se servent de sa peau mol l e , l é g è r e , mais 
peu souple, pour se fa i re des chemises. 

LES STREPSICÈRES — STREPS1CEROS 

Die Schraubemntilopen. 

Caractères. — Chez les espèces de ce genre, 
la peau de la par t ie i n f é r i e u r e d u cou f o r m e une 
sorte de fanon pendant , comme celu i des b œ u f s . 
Elles ont encore pour c a r a c t è r e s g é n é r i q u e s , un 
mufle n u , des cornes grandes, for tes , r e d r e s s é e s , 
à t r ip le courbure , a n n e l é e s i n f é r i e u r e m e n t et 
m a r q u é e s dans toute leur longueur d 'une fo r te 
a r ê t e . Leur tai l le est plus ou moins grande ; elles 
n 'ont pas de fossettes lacrymales , et la femel le a 
quatre mamelons . 

LE STREPSICÈRE COUDOU — STREPSICEROS 
CAPENSIS. 

Der Kudu, The Kudu. 

Le type de ce genre est un des antilopidés les 
plus s ingul iers . Les anciens connaissaient d^-'i 

cet a n i m a l , par o u ï - d i r e seulement, i l est vra i , . 
et ils en ont d o n n é des descriptions assez exac
tes. C'est le coudou des habitants d u Cap, le tedal 
des Arabes, Vagaseen des Abyssins. Quant à nous, 
E u r o p é e n s , nous ne le connaissons que depuis la 
d e r n i è r e m o i t i é d u d i x - h u i t i è m e s i è c l e . Ses 
cornes avaient souvent é t é i m p o r t é e s en Europe ; 
mais on ne savait pas de que l an imal elles p r o 
venaient. Plus t a rd , on amena u n coudou vivant 
au Ja rd in zoologique de la Haye ; sauvage, t i 
mide , au commencement , i l s 'habitua peu à peu 
à son sort , et s'apprivoisa au po in t qu 'on p o u 
vai t s 'approcher de l u i et le caresser. Dans lé 
courant de ce s i è c l e , les observations de R i ippe l l 
et d 'Anderson, les r é c i t s des chasseurs d u sud 
de l ' A f r i q u e , nous on t f a i t m i e u x c o n n a î t r e c è t 
an ima l . J 'a i eu la bonne fo r t une d'en vo i r dans 
le pays des Bogos, et suis en é t a t d'en parler dé 
visu. 

C a r a c t è r e s . — L e coudou (fig. 269) est u n be l 
et g rand ant i lope , a u p r è s d u q u e l notre cerf n ' é s t 
q u ' u n p y g m é e ; l ' é l an l ' éga l e à peine. U n m â l e 
adul te mesure d u museau au b o u t de la queue 
3 m , 30 sur lesquels 50 cent, envi ron appa r t i en 
nent à la queue. L a femel le est plus peti te ; j ' e n 
mesurai une q u i avait 2 œ , 6 0 de longueur , et p r è s 
de l m , 6 0 de hauteur au garrot . 

Le coudou rappelle le cer f par ses fo rmes . U a 
le corps r a m a s s é , le cou moyen , la t ê t e assez 
courte , le f r o n t large, le museau p o i n t u ; la l è 
vre s u p é r i e u r e couverte de poi l s , les yeux grands, 
les oreilles plus longues que la m o i t i é de la t ê t e . 
Ses cornes l u i sont un o rnement splendide. Chez 
u n m â l e d ' â g e moyen , elles on t en l igne d ro i t e , 
de la pointe à la racine, p lus de 66 cent. ; chez 
de v ieux m â l e s , elles a t te ignent le double de 
cette longueur . On c o m p r e n d à peine c o m m e n t 
l ' an imal peut por te r u n pare i l fardeau, et su r tou t , 
comment i l peut passer à travers les f o u r r é s ; Ces 
cornes sont i n c l i n é e s en a r r i è r e et p lus ou moins 
en dehors ; quelquefois les e x t r é m i t é s des deux 
cornes sont é l o i g n é e s d 'un m è t r e . Not re f i gu re 269 
r e p r é s e n t e leur c o n f o r m a t i o n spirale pa r t i cu 
l i è r e ; j e f e ra i seulement remarquer que cette 
spirale est constante, chaque t o u r comprenan t 
u n tiers de la longueur de la corne . De la base 
par t u n angle a igu , q u i sui t les tours de spire 
et se perd en f in dans le voisinage de la po in te . 

Les poils sont cour ts , lisses, u n peu grossiers ; 
ceux de la nuque et, chez le m â l e , ceux de la 
gorge sont longs, et f o r m e n t une c r i n i è r e . L e u r 
couleur fondamenta le est u n b r u n gr i s - roux , d i f 
ficile à d é c r i r e ; la par t ie p o s t é r i e u r e d u ventre 
et la face in te rne des jambes sont d 'un blanc 
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gris ; la c r i n i è r e est b r u n f o n c é ou noi re , et d 'un 
gris blanc chez les individus t r è s - â g é s . L a queue 
est d 'un b r u n f o n c é à sa face s u p é r i e u r e , b l an 
che à sa face i n f é r i e u r e ; elle se t e rmine par une 
touffe noi re . Les yeux sont c e r c l é s de roux . Sur 
le b r u n d u corps se d é t a c h e n t de sept à neuf 
bandes transversales blanches, don t quelques-
unes sont b i f u r q u é e s . P l a c é e s à distance éga l e 
les unes des autres, ces bandes descendent du 
dos le l ong des flancs. Ent re les yeux se t rouve 
u n demi-cercle blanc, embrassant le museau dans 
sa c o n c a v i t é . Chez l a femel le , les raies sont 
moins larges et moins bien m a r q u é e s ; les jeunes 
animaux en ont un plus grand nombre . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Quelques na
turalistes croient , mais sans raisons suffisantes, 
que Yagaseen ou tedal, qu i habite plus au n o r d , 
est une e s p è c e d i f f é r e n t e du coudou ; t ou jour s 
est-il que ce lu i -c i se trouve dans la plus grande 
partie de l ' A f r i q u e , et dans les loca l i t é s les plus 
diverses, comme d'ail leurs le cerf chez nous. 
Aut refo is i l é t a i t abondant dans les environs d u 
cap de B o n n e - E s p é r a n c e , mais i l tend main te 
nan t à en d i s p a r a î t r e . On le rencontre encore de
puis le fleuve Orange jusqu 'au n o r d de l 'Abyss i -
nie , et de l à , par le Taka et le K o r d o f a h n , jusqu 'en 
G u i n é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l semble 
n 'habi ter que les f o r ê t s , sur tout les f o r ê t s de 
buissons é p i n e u x , si communs en A f r i q u e . Dans 
l 'Habesch, i l p r é f è r e les montagnes à la plaine ; 
dans le pays de Basca, dans le K o r d o f a h n et au 
Cap, on le rencontre dans la p la ine ; dans le pays 
des Bogos, nous ne le v î m e s q u ' à une a l t i tude de 
660 à 2,300 m è t r e s au-dessus d u niveau de la 
mer , et t ou jour s sur les flancs des montagnes, 
o ù i l marcha i t majestueusement au m i l i e u des 
mimosas. 

Lescoudous m â l e s v ivent solitaires ; lesfemelles 

se r é u n i s s e n t en petites troupes de quatre à six t ê 
tes. Les chasseurs du sud de l ' A f r i q u e croient 
avoir r e m a r q u é que les jeunes m â l e s q u i on t é t é 
c h a s s é s d u t roupeau par les v ieux se r é u n i s s e n t , 
se rassemblent et f o r m e n t des troupes joyeuses. 

Le coudou ressemble assez au cer f par ses 
m œ u r s . I l parcour t u n assez grand espace, et 
change r é g u l i è r e m e n t de demeure. Son por t est 
aussi f ier que ce lu i d u cerf , sa marche aussi gra
cieuse. T a n t q u ' i l n'est pas t r o u b l é , i l va lente
ment le l ong des flancs de la montagne, é v i t a n t 
les buissons é p i n e u x , paissant o ù i l t rouve u n 
endro i t convenable. I l se n o u r r i t en grande par
tie de feui l les et de bourgeons, mais ne d é d a i g n e 
cependant pas les herbes. Le soir, on le vo i t 

souvent sur les pelouses des c l a i r i è r e s . Lorsque 
quelque chose l ' e f f raye , i l p r end u n t r o t assez 
l o u r d , et ce n'est qu 'en plaine q u ' i l peut par t i r 
au galop ; mais, m ê m e l à , sa course est encore 
assez lente . Dans les f o r ê t s , i l d o i t , pou r ne pas 
ê t r e a r r ê t é , rabattre ses cornes de te l le f a ç o n que 
les pointes touchen t presque son dos. Avant de 
s 'enfui r , i l pousse u n soupir que l ' on entend de 
l o i n , ou par fo is u n sourd b ê l e m e n t . L e P. F i l ip -
p i n i me d i t que ce n ' é t a i t que la femel le q u i sou
p i r a i t a insi ; le m â l e ne faisait j amais entendre 
sa voix , si ce n'est à l ' é p o q u e d u r u t . 

Dans l 'Habesch, le m â l e est en r u t à la fin de 
janvier . Le soir, i l pousse des cr is par lesquels i l 
provoque ses r i vaux , et o n ne peut douter qu'ils 
ne se l i v r e n t entre eux de violents combats ; car 
le coudou est u n a n i m a l f o r t et courageux. 
F i l i p p i n i n 'a jamais a s s i s t é à leurs luttes ; mais 
les Abyssins l u i en on t souvent p a r l é . 

L a mise bas a l i e u au commencement de la 
saison des pluies , vers la fin d ' a o û t ; la d u r é e de 
la gestation est donc de sept à h u i t mois . T r è s ra
rement , o n vo i t u n m â l e avec une femel le qui a 
mis bas; celle-ci seule n o u r r i t , é l ève , veille et 
d é f e n d son pe t i t . 

L e coudou adul te a peu d 'ennemis à craindre. 
I l est cer ta in que le l i o n ne do i t pas s'effrayer 
beaucoup à la vue des cornes pointues de cet 
an ima l ; mais le coudou m â l e , et p e u t - ê t r e bien 
la f emel le , sont capables de se d é f e n d r e contre 
le l é o p a r d et con t re les chiens sauvages. 

Le coudou p a r a î t avoir u n autre ennemi , qui 
do i t beaucoup le t o u r m e n t e r , si j ' i n t e r p r è t e bien 
le fa i t que v o i c i : U n n é g o c i a n t a l lemand de Mas-
soua me donna des cornes de c o u d o u , remar
quables par une sorte d 'appendice, qu ' on e û t dit 
en cu i r . « Ne le coupez pas, m e d i t - i l , ces cor
nes é t a i e n t ainsi lorsque j e t ua i l ' a n i m a l . » Cet 
appendice é t a i t le n i d d 'une larve de g u ê p e , qui 
avait p e r c é tou te la corne j u s q u ' à l 'os . P e u t - ê t r e 
ai- je é t é t r o m p é , et l ' insecte ne s'y é ta i t - i l établi 
q u ' a p r è s l a m o r t d u coudou . Quoi q u ' i l en soit, 
les deux cornes é t a i e n t h a b i t é e s par u n grand 
n o m b r e de larves ; et j amais j e n ' a i v u pare i l fai t , 
n i chez u n autre a n t i l o p i d é , n i chez aucun ani
m a l à cornes. 

Chasse. — On chasse le coudou de d i f f é r e n t e s 
m a n i è r e s . F i l i p p i n i p r é f é r a i t le chasser seul et à 
p ied . I l connaissait les p â t u r a g e s p r é f é r é s , et 
cherchai t à s 'approcher de l ' a n i m a l au tan t que 
possible. Le plus souvent, i l se m e t t a i t en chasse 
a p r è s m i d i ; car, à ce m o m e n t , les coudous des
cendent dans les v a l l é e s pour se d é s a l t é r e r . Tan
dis que l a p l u p a r t des a n t i l o p i d é s se contentent 
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de l éche r l a r o s é e q u i m o u i l l e les feui l les , les 
coudous ont besoin de beaucoup d'eau, et chaque 
soir ils descendent de la montagne pour é t a n -
cher leur soif . F i l i p p i n i se postait dans u n en
droit convenable, p r è s d 'un ruisseau, d 'une flaque 
d'eau, dans une v a l l é e , et presque jamais i l ne 
rentrai t bredoui l le , f â c h a s s e à l ' a f f û t serait aussi, 
je pense, t r è s - a v a n t a g e u s e , car le coudou sui t à 
peu p r è s t ou jou r s le m ê m e c h e m i n . Je crois, 
mais sans pouvo i r cependant l 'assurer, qu 'on 
pourra i t le chasser à la t raque , comme le cerf. 

I l faut , dans cette chasse, d é p l o y e r une grande 
prudence. L e g ib ier est v ig i l an t ; ses sens subtils 
l'avertissent à temps de la p r é s e n c e d ' u n ennemi . 
Rarement on peut l 'approcher à moins de deux 
cents pas, et à cette distance, u n chasseur eu ro 
p é e n seul peut l ' a t te indre . 

Les armes des Cafres ne leur pe rmet t ra ien t 

j amais de tuer le coudou ; aussi sont-ils o b l i g é s 
d 'employer u n mode de chasse s p é c i a l . I l s se 
r é u n i s s e n t en g rand n o m b r e , f o n t lever u n cou
dou, et le poursu iven t , sachant b i en q u ' i l se f a 
t igue ra rapidement . I l s poussent l eu r g ib ier d u 
c ô t é de leurs compagnons, ceux-ci prennent la 
poursui te à l eu r tou r , et ainsi de relais en relais, 
sans jamais laisser à l ' an ima l u n instant de repos. 
Les femmes sont d i s p e r s é e s dans la campagne, 
avec des œ u f s d 'autruche pleins d 'eau p o u r r a 
f r a î c h i r les hommes ; ceux-ci , en f in , é p u i s e n t l ' a 
n i m a l . Tous, alors, se p r é c i p i t e n t sur l u i en pous
sant de grands cr is . Les femelles s 'abandonnent 
à l eu r sort sans r é s i s t a n c e ; les m â l e s , au c o n 
t ra i re , baissent la t ê t e , et, leurs cornes p o i n t é e s 
d i rec tement en avant, fonden t sur leurs adver
saires, q u i sont perdus s'ils ne peuvent à temps 
se je te r de c ô t é . Les chiens atteignent u n coudou 
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en quelques m i n u t e s ; mais celui-c i se d é f e n d 
contre eux à coups de p ied , et les blesse parfois 
g r i è v e m e n t . Aussi les Cafres n 'emploient - i l s pas 
les chiens à cette chasse. I ls entourent l eur proie , 
et la tuent à coups de javelots. 

C a p t i v i t é . — Les jeunes coudous s 'apprivoi
sent fac i l ement . Anderson en eut u n , et i l le cite 
comme u n an imal c h a r m a n t , doux , enc l in au 
j e u . Quand on le p r i t , i l é t a i t t r è s - j e u n e ; i l f a l l u t 
l ' é lever avec une sorte de b ibe ron . B i e n t ô t i l 
s 'habitua à son m a î t r e , et devin t u n v é r i t a b l e 
an imal domestique. A u Gap, on a u r a i t , sans 
doute, d é j à essayé de domestiquer les coudous, 
s'ils ne succombaient presque tous à la t e r r ib le 
maladie des chevaux, q u i cause tant de ravages 
dans le sud de l ' A f r i q u e . 

E n Europe , on n'a vu que quelques coudous 
vivants; c'est encore a u j o u r d ' h u i u n des an imaux 
les plus rares dans les j a rd ins zoologiques. 

Les Arabes regardent les coudous, m â l e et f e 
mel le , comme des animaux d i f f é r e n t s ; aux en
virons de Massoua, ils n o m m e n t le p remier 
garrea, c ' e s t - à - d i r e le va i l l an t , et la seconde 
nellet, c ' es t -à-d i re l 'agile ou la f o r t e . 

Usages e t p r o d u i t s . — Partout le coudou est 
c h a s s é avec ardeur. Sa chair est excellente, 
comme j ' a i p u m 'en assurer; elle a le g o û t de 
celle du cerf. L a moelle des os est u n r é g a l p o u r 
plusieurs peuplades afr icaines. Les Cafres, quand 
ils ont t u é u n coudou, n 'on t r i en de plus p r e s s é 
que de d é p o u i l l e r les os de la viande, de les b r i 
ser, et d 'en sucer la moel le toute crue. 

A u s s i t ô t que le coudou est m o r t , l a f ê t e c o m 
mence: u n f eu est a l l u m é ; sa f u m é e est le signal 
d u r a l l i emen t . Les uns d é p è c e n t l ' a n i m a l , les 
autres attisent le f e u , et met ten t dans le brasier 
des pierres pour les fa i re r o u g i r . On les recouvre 
alors de morceaux de viande. Pendant qu ' i ls c u i 
sent, la bande a f f a m é e se p r é c i p i t e sur les os ; 
chacun en ronge u n , tou t en j e tan t sur le r ô t i 
des regards de convoit ise. L a viande est en f in 
e n l e v é e encore à m o i t i é crue et ava l ée g lou ton 
nement . 

Les Abyssins se compor ten t de m ê m e , si ce 
n'est qu 'au l i eu de manger la moelle des os crue, 
ils l ' expr iment et la f o n t r ô t i r avec la viande. 
Quant à nous, nous f î m e s r ô t i r ce g ib ie r à l ' eu
r o p é e n n e , et j e puis d i re avoir ra rement m a n g é 
mets plus savoureux ; le f i l e t su r tou t é t a i t ex
cellent. 

L a peau est aussi t r è s - e s t i m é e . Les colons 
hollandais l ' a c h è t e n t t r è s - c h e r p o u r en faire des 
fouets, et sur tout les m è c h e s q u i les t e r m i n e n t . 
Us en fabr iquent aussi des courroies , des cou 

vertures de sel les, des chaussures, etc. Dans 
l 'Habesch , on tanne cette peau ; quan t aux 
cornes, a p r è s en avoir s é p a r é le t issu osseux à 
l 'aide de la p u t r é f a c t i o n , les i n d i g è n e s s'en ser
vent p o u r conserver le m i e l , le sel, le c a f é . 

LES ÉGOCÈRES — MGOCERUS. 

Die Sàbelantilopen, The Sable Antelopes. 

Caractères. — Le genré égocère renferme 
quelques a n t i l o p i d é s t r è s - g r a n d s . Leurs cornes 
ressemblent à celles d u bouc, et existent dans les 
deux sexes. L a queue, assez longue, est touffue 
à son e x t r é m i t é , les fossettes lacrymales sont en 
quelque sorte r e m p l a c é e s par u n bouquet de 
poi ls . I l n ' y a n i glandes u n g u é a l e s , n i fossettes 
aux flânes. L a femel le a deux mamelons . 

Tels sont les c a r a c t è r e s d u genre. Mais ceux 
des e s p è c e s sont plus d i f f i c i l e s à donner , et les 
naturalistes sont l o i n d ' ê t r e d 'accord sur leur 
nombre . 

LÉGOCÈRE BLEU — NEGOCE RU S LEUCOPHMUS. 

Der Blaubock, The Blau-bok ou Etaac. 

Cet animal, que les colons du Cap nomment 
tzeirau ou chèvre bleue, et don t notre f igure 270 
peut donner une i d é e , est u n des plus grands et 
des plus beaux a n t i l o p i d é s . 

C a r a c t è r e s . — L ' é g o c è r e b l eu a 2 m è t r e s de 
long , et l m , 3 0 de hau t . Les cornes, en fo rme de 
lames de sabre, sont r e c o u r b é e s en a r r i è r e et un 
peu en dehors , elles ont de v i n g t à t rente an
neaux, et sont longues de 55 à 60 cent, en sui
vant leur courbure . Cet a n i m a l est f o r t , sans 
ê t r e d é n u é d ' é l é g a n c e . U f a i t l ' e f fe t d ' un être 
robuste et d u r à la f a t igue . Les poi l s d u cou 
sont longs, en f o r m e de c r i n i è r e . Son pelage, 
en dessus, est gris d 'a rgent b l e u â t r e ; la face, le 
ventre et la face in te rne des j ambes , « o n t d'un 
blanc v i f ; le bou t d u museau est n o i r , l 'œi l est 
s u r m o n t é d 'une tache noire*. L a tou f fe q u i ter
mine la queue est f o r m é e de poi l s gr is et de 
poils noi rs . Chez les v ieux m â l e s , les cornes ont 
j u s q u ' à v i n g t - h u i t anneaux ; l eu r longueur est 
alors de plus de 1 m è t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'égOCère 
b leu habi te toute l ' A f r i q u e d u S u d , le Cap 
e x c e p t é , o ù i l a é t é presque c o m p l è t e m e n t d é 
t r u i t . On ne sait quelle est la l i m i t e septentr io
nale de son aire de dispersion. A u t r e f o i s i l é ta i t 

t r è s - c o m m u n au Cap; mais i l y a plus de soixante 
ans que le dernier a é t é t u é . 



L ' É G O C È R E B L E U . 567 

Fig. 270. L'Egocère bleu. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' é g o c è r e 
est sociable comme la p lupa r t des a n t i l o p i d é s et 
vi t par petites troupes de d i x ou douze ind iv idus 
au plus. T o u t dans ses mouvements ind ique de 
la vigueur, i l ne le c è d e à aucun autre ant i lope 
sous le rapport d u d é v e l o p p e m e n t des sens et de 
l ' intel l igence. 

C'est u n m â l e q u i est à la t ê t e d u t roupeau , 
jamais une femel le . A l 'approche d u danger, le 
guide pousse u n soupir d 'avert issement; tous 
se r é u n i s s e n t autour de l u i et prennent l a 
fu i te . 

Le r u t commence vers la fin de la saison des 
pluies. A u commencement de la saison des 
pluies suivantes l a femel le me t bas u n pe t i t , 
que ses deux parents é l è v e n t et d é f e n d e n t au 
besoin. Les i n d i g è n e s assurent que les é g o c è r e s 
ne met tent bas qu 'une fois dans l eu r v i e ; 
car, au s s i t ô t a p r è s la mise bas, les cornes de 
la femelle croissent avec une tel le r a p i d i t é , 
qu'elles finissent par l u i entrer dans le dos et la 
tuer . 

Chasse. — L ' é p o q u e d u r u t serait la plus f a 
vorable p o u r chasser l ' é g o c è r e , s i , à ce m o m e n t , 
la chair de l ' an ima l pouva i t ê t r e u t i l i s é e ; mais 

elle exhale alors une te l le odeur de bouc, q u ' u n 
palais ho t t en to t m ê m e ne peut en manger . L a 
prudence et la r a p i d i t é de l ' é g o c è r e r enden t sa 
chasse e x t r ê m e m e n t d i f f i c i l e . Les m â l e s se p r é 
c ip i ten t sur leurs adversaires, et les blessent g r i è 
vement de leurs cornes. Les i n d i g è n e s p rennen t 
ces an imaux dans des fosses. 

U existe d'autres espèces qui ressemblent beau
coup à l ' é g o c è r e b l eu , et que l ' on con fond q u e l 
quefois avec l u i , p e u t - ê t r e à t o r t , p e u t - ê t r e à rai
son; c'est ce que nous ne pour r ions d i r e . 

L a cause de ces divergences de vues d o i t 
ê t r e c h e r c h é e dans le peu de d o n n é e s que 
l ' on p o s s è d e au sujet de ces an imaux , q u i ne 
se voient que dans les m u s é e s les plus r iches . 
C'est d u cap de B o n n e - E s p é r a n c e que nous a r r i 
vaient en Europe la p lupa r t des ruminan t s do 
sud de l ' A f r i q u e ; mais l 'extension des cul tures 
a d i m i n u é le n o m b r e de ces a n i m a u x ; quel
ques e s p è c e s , et l ' é g o c è r e b l eu est d u n o m b r e , 
y on t c o m p l è t e m e n t disparu. Plus u n a n i m a l de
v ien t rare , plus on le t rouve l o i n des endroits 
h a b i t é s , et plus aussi i l est d i f f i c i l e à ob 
server. 
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L'ÉGOCÈRE NOIR 00 ANTILOPE NOIRE — 
JEGOCERVS NIGER. 

Die Schwarze Sabelantilope. 

Certains naturalistes admettent que l'égocère 
no i r est u n é g o c è r e b l eu avec son pelage d ' é t é ; 
L a u r i l l a r d pense que cet a n i m a l pour ra i t ê t r e 
l ' égocè re cbevalin en pelage d ' é t é . 

C a r a c t è r e s . — L ' a n i m a l est de la grandeur 
du cerf (P l . X X X I ) et la couleur g é n é r a l e de son 
pelage est d 'un beau n o i r . Une bande blanche 
s ' é t end depuis les sourcils jusqu 'aux naseaux. 
Les cornes ont deux fois la longueur de la t ê t e ; 
elles sont a n n e l é e s dans les deux tiers i n f é r i e u r s . 

Les cornes de la femelle sont plus g r ê l e s que 
celles d u m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l est Or ig i 
naire d u Cap. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Gordon 
C u m m i n g parle avec enthousiasme de l ' é g o 
c è r e no i r . « Je traversais une f o r ê t , d i t - i l , 
quand j e vis u n des plus beaux an imaux q u i 
existent, u n v i e i l anti lope no i r , m â l e . C'est le plus 
grand, le plus majestueux an ima l de l ' A f r i q u e . 
C 'é ta i t le p remier que j e voya i s , et jamais j e 
n 'oubl iera i l ' impression que je ressentis. I l é t a i t 
au m i l i e u d ' u n t roupeau de pallahs ; malheureu
sement, i l nous avait d é j à vus quand j e l ' a p e r ç u s . 
J 'appelai ma meute et me mis à sa poursui te ; le 
temps é t a i t chaud et orageux ; les chiens n ' é 
taient pas en t r a i n ; m o n cheval n ' é t a i t pas ex
cel lent ; b i e n t ô t j e demeura i en a r r i è r e , et l ' an i 
ma l disparut à mes regards. L a n u i t , j 'essayai 
en vain de d o r m i r ; son image se p r é s e n t a i t t o u 
jou r s à mes yeux. » 

L'ÉGOCÈRE CHEVALIN — JEGOCERVS EQU1NUS. 

Die Pferdeantilope. 

Un admet que l'égocère chevalin est une sim
ple v a r i é t é d ' é g o c è r e b l eu avec son pelage d ' é t é . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A u c u n natu
raliste ne parai t avoir é t u d i é les m œ u r s des é g o -
c è r e s chevalins à l ' é t a t de l i b e r t é , et nous ne 
pouvons que nous en rappor ter aux r é c i t s des 
chasseurs. Ceux-ci d is t inguent par fa i tement ces 
an imaux, et j ' a i plus de confiance en eux qu 'en 
ceux q u i ne connaissent que les peaux. Chez les 
a n t i l o p i d é s , d 'a i l leurs , la couleur est g é n é r a l e m e n t 
constante. Dans le c l ima t sous lequel i ls v ivent , 
les saisons n ' i n f l uen t que peu sur le pelage. E u 

outre , les v a r i é t é s sont rares, et deux antilopes 
q u i ne d i f f é r e r a i e n t que par la nuance de leur 
robe appart iennent à deux e s p è c e s d i f f é r e n t e s . 

I l f au t donc admet t re u n plus grand nombre 
d ' e s p è c e s d ' é g o c è r e s que ne le veulent certains 
naturalistes. 

LES KOBES ou SINGS-SINGS — KOBUS. 

Die Wasserbôche. 

Caractères. — A. Smith, un des naturalistes 
qu i se sont le plus et le m i e u x o c c u p é s des ani
maux de l ' A f r i q u e d u S u d , r é u n i t sous le nom de 
kobus des a n t i l o p i d é s aquatiques de haute taille, 
à cornes for tes , a n n e l é e s , r e c o u r b é e s légère
men t , d 'abord en a r r i è r e et en dehors , puis en 
haut et en avant ; à glandes i ngu ina l e s ; à queue 
t e r m i n é e par une f o r t e t o u f f e . 

L e type de ce pe t i t groupe est : 

LE K0BE A CROISSANT — KOBUS 
ELLIPSIPRYMNVS, 

Der Wasserbock. 

Caractères.— Cette espèce (fig. 271) a la taille 
d u ce r f ; elle mesure de 2 m è t r e s à 2 n , , 30 de long, 
et l m , 4 0 d e h a u t au sacrum ; sa queue a 55 cent.; 
sa robe est grise ; les poi ls en sont bruns au 
bou t , et p r é s e n t e n t u n ou plusieurs anneaux. La 
t ê t e , le t r o n c , la queue, les cuisses, sont d'un 
jaune r o u x o u d ' un b r u n r o u x ; le t o u r des yeux, 
une l igne mince au-dessous de la p a u p i è r e , la 
l èv re s u p é r i e u r e , le m u s e a u , les c ô t é s du cou, 
une bande mince sous la gorge, sont blancs. Une 
bande blanche descend d u sac rum sur les 
cuisses, se d i r ige en bas et en avant en déc r i 
vant une ellipse. Les poi ls sont grossiers et r u 
des; ceux de la t ê t e , des l è v r e s , de la face ex
terne des orei l les , des jambes , sont courts et 
é p a i s ; les autres sont longs et c r é p u s . Les cor
nes sont cy l i nd r iques ; l eu r m o i t i é i n f é r i e u r e 
porte de douze à v i n g t anneaux; leur moi t i é 
t e rmina le est lisse. L a f eme l l e a une robe plus 
claire , une stature plus fine. 

L e k o b e à croissant est l o u r d , sans ê t r e ce
pendant c o m p l è t e m e n t d é n u é d ' é l é g a n c e . Ses 
oreil les sont grandes et larges ; ses yeux sont vifs 
et expressifs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — S m i t h t rouva 
cet a n i m a l au n o r d d u K u r u m a n , en pet i ts t r o u 
peaux de h u i t à d i x i n d i v i d u s , q u i se tenaient 
au b o r d des cours d'eau. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans cha-
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que t roupeau, i l y avait au plus deux ou trois 
mâles , dont un seul é t a i t c o m p l è t e m e n t adulte. 
Les autres m â l e s adultes avaient probablement 
été expulsés de la bande. Les i n d i g è n e s c ro ien t 
que le nombre des femelles surpasse ce lu i des 
mâles , q u ' i l n a î t plus de jeunes femelles que de 
jeunes m â l e s . 

Quand i ls p â t u r e n t , ces an imaux paraissent 
lourds et ma ladro i t s , mais lorsqu ' i ls sont exc i 
tés , ils se mont ren t à la fois agiles et é l é g a n t s . 
Ils redressent la t ê t e , prennent u n air i n t e l l i 
gent. Le guide r emarque- t - i l u n danger , i l par t 
au galop, et les autres le suivent . D 'o rd ina i r e , 
la t roupe se d i r i ge vers l 'eau, et tous s'y j e t t en t , 
que ce soit une eau dormante ou une r i v i è r e 
profonde et rapide . I l est probable que c'est 
ainsi qu ' i ls se met ten t à l ' ab r i des atteintes de 
leur plus t e r r ib le ennemi , d u l i o n . Jamais i ls ne 
s ' é lo ignen t beaucoup d u bo rd de l 'eau. 

Ils se nourr issent de plantes m a r é c a g e u s e s et 
aquatiques, et des herbes savoureuses q u i , dans 
le sud de l ' A f r i q u e , tapissent tous les bas-fonds. 

Usages e t p r o d u i t s . — L e s i n d i g è n e s ne chas-
BREHM. 

sent pas cette e s p è c e , dont la chai r est dure , 
filandreuse, et a une odeur de bouc q u i d é g o û t e 
m ê m e u n Cafre . Le capitaine Harr i s d é c l a r e ces 
an imaux c o m p l è t e m e n t immangeables ; i l d i t 
que leur odeur est tel le q u ' i l n 'a souvent pas 
m ê m e p u les d é p o u i l l e r . 

LES ORYX — ORYX. 

Die Spiessbôcke, The Gemsboks. 

Les oryx sont mieux connus que les kobes, dont 
la d é c o u v e r t e remonte à quelques a n n é e s seule
men t . Une des e s p è c e s d 'oryx é t a i t d é j à c é l è b r e 
dans l ' a n t i q u i t é , et son image se re t rouve sur les 
monuments de l ' É g y p t e et de la Nub ie . On y vo i t 
l ' o ryx dans les positions les plus diverses, d 'or
d ina i re avec une corde au c o u , ce q u i i nd ique 
q u ' i l a é t é c h a s s é et pr i s . Dans les chambres de 
la grande pyramide de C h é o p s , on le vo i t r e p r é 
s e n t é souvent avec une seule corne, et on a v o u l u 
en conclure que c'est l ' o ryx q u i a d o n n é nais
sance à la fable de la l i corne ; mais la l i co rne , le 
reem de la B i b l e , ne peut s 'appliquer qu ' au r h i -

I I — 171 



570 L E S R U M I N A N T S . 

n o c é r o s . Les anciens racontaient m i l l e histoires 
au suje t de cet an ima l . Comme les c h è v r e s , d i 
saient-ils, i l r e c o n n a î t le lever de S i r i u s , se met 
en face de cette é to i l e et l ' i m p l o r e ; i l t rouble 
l 'eau, la rend i m p u r e , ce qu i le f a i t h a ï r des 
p r ê t r e s é g y p t i e n s ; i l change de cornes à v o l o n t é , 
en a t a n t ô t q u a t r e , t a n t ô t une seule. Les lyres 
des Grecs é t a i e n t faites en cornes d 'o ryx . U est 
probable que les anciens ne connaissaient pas 
l 'oryx du Cap, et que sous ce n o m ils entendent 
la c h è v r e des steppes, ou o ryx leucoryx , q u i v i t 
en Nubie , et le beisa, que Ruppe l l re t rouva dans 
son voyage en Abyssinie. 

C a r a c t è r e s . — Les oryx ont les cornes t r è s -
a l l o n g é e s et g r ê l e s , m é d i o c r e m e n t a n n e l é e s à 
leur base et se dir igeant di rectement en hau t 
comme de longues piques, ou en a r r i è r e , en s u i 
vant une courbe peu a r q u é e . L a femel le a deux 
mamelles. 

L'ORYX LEUCORYX — ORYX LEUCORYX. 

Die Steppenkuh, The Oryx. 

C a r a c t è r e s . — Cette e s p è c e (fig. 272), que l 'on 
nomme aussi oryx de Nubie, est u n an ima l l o u r d . 
Sescornes d i f f è r e n t te l lement de celles de tous les 
autres a n t i l o p i d é s , qu 'on ne pour ra i t la confon
dre qu'avec une e s p è c e q u i la remplace dans 
l'ouest de l ' A f r i q u e . Elles r e p r é s e n t e n t au moins 
la m o i t i é de la longueur d u corps. Chez de 
vieux m â l e s , elles o n t l m , 1 5 de l o n g , et de v ing t -
six à quarante anneaux ; épa i s se s de 4 à 5 cent. 
à la r a c i n e , elles vont en d i m i n u a n t insensible
men t jusque vers la pointe . T r è s - r a p p r o c h é e s 
Tune de l 'autre à leur naissance, elles s ' é c a r t e n t 
en se por tant en dedans et u n peu en bas. L e 
po i l est cour t , grossier , é p a i s , c o u c h é ; celui du 
dos de la nuque est seulement u n peu a l l o n g é : 
i l est en par t ie fauve, en part ie couleur de r o u i l l e . 
L a t ê t e por te six taches d ' un b r u n m a t : une 
entre les cornes, deux entre les oreilles, deux 
entre les cornes et les yeux, et la s i x i è m e enf in 
sur le dos d u museau. De v ieux m â l e s a t te ignent 
une longueur de 2 m è t r e s et une hauteur de 
l m , 3 0 à l ' é p a u l e . 

I l existe, plus à l 'ouest, u n oryx q u i ressemble 
beaucoup à celui-ci ; quelques naturalistes en 
ont vou lu fa i re une e s p è c e à part , sous le n o m 
d'oryx à b é z o a r d (oryx bezoarticus). 

L'ORYX PAS AN — ORYX GAZELLA. 

Der Passan, ou der Kapische Oryx, The Gemsbok. 

Caractères. — Le pasan ou oryx du Cap est 
us grand et plus b r u n que le p r é c é d e n t . U a 

2 f f i ,30 de longueur , e t l m , 3 0 de hauteur au ga r ro t ; 
la longueur de sa queue est de 50 cent . ; celle de 
ses cornes de p r è s de 1 m è t r e . I l se d i s t ingue de 
l ' e s p è c e p r é c é d e n t e par ses cornes, q u i portent 
v i n g t anneaux dans l eu r t iers i n f é r i e u r , et dont 
la pointe est lisse et a i g u ë . L a femel le a des 
cornes plus petites, plus faibles et moins anne
l é e s que celles d u m â l e . Les poi ls sont courts, 
c o u c h é s , et la nuque est o r n é e d 'une peti te c r i 
n i è r e ; à la par t ie i n f é r i e u r e et a n t é r i e u r e d u cou 
est une tou f fe de soie. L a couleur d u pelage va
r ie suivant les saisons. E n é t é , le cou , la nuque, 
le dos, les flancs sont d 'un blanc j aune ; la tê te , 
les oreilles, la par t ie i n f é r i e u r e des membres etla 
part ie i n f é r i e u r e des cuisses, la p o i t r i n e et le ven
t re , sont d 'un blanc p u r . T o u t le reste d u corps est 
d ' u n b r u n n o i r f o n c é . Le dessin de la t ê t e res
semble à u n l i c o u . V u de l o i n , le pasan paraî t 
b r i d é e . L a c r i n i è r e est d 'un b r u n no i r , elle est 
p r o l o n g é e par une raie de m ê m e couleur , qu i va 
en s ' é l a r g i s s a n t de plus en plus et se te rmine par 
une grande tache r h o m b o ï d a l e . Une autre bande 
va de la gorge à la p o i t r i n e . E n h ive r , l ' an imal est 
gris b l e u â t r e ; l ' occ ipu t , le cou et le dos ont des 
reflets r oux . 

L'ORYX BEISA — ORYX BEISA. 

Die Beisa. 

Caractères. — Le beisa diffère du pasan par 
sa couleur . T o u t ce q u i chez c e l u i - c i est roux ou 
b l e u â t r e , est chez l u i j aune c l a i r , et la bouche 
n'est pas c o m p l è t e m e n t recouver te par le l icou . 
C'est l u i , p robablement , q u i est r e p r é s e n t é sur le 
t emple de Kalabsche dans la basse Nubie , et 
que les anciens connaissaient sous le n o m d'o
ryx; cette courte descr ip t ion d 'Oppian : « Sa 
couleur ressemble au l a i t d u p r i n t e m p s ; i l n'a 
que les joues noires, » s 'applique parfai tement 
à l u i . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e des o r y x . — 
Tous les o ryx hab i ten t les parties les p lus sèches , 
les plus arides de l ' A f r i q u e . L e pasan v i t dans 
le sud, le beisa en A b y s s i n i e , le l eucoryx dans 
l ' A f r i q u e centrale et septentr ionale . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « L e pasan , 
d i t Gordon C u m m i n g , p a r a î t d e s t i n é par la na
ture à peupler les caroos d u sud de l ' A f r i q u e ; sa 
nature le rend on ne peut p lus p rop re à les ha
bi ter . I l p r o s p è r e dans les c o n t r é e s les p lus a r i 
des, o ù une sauterelle ne t rouve ra i t pas de q u o i se 
n o u r r i r ; quelque b r û l a n t e que soit sa p a t r i e , i l 
n 'a pas besoin d 'eau. Jamais i l n 'en b o i t , comme 
j ' a i p u m ' e n assurer. » 



L ' O R Y X 

Les autres e s p è c e s habi tent des endroits ana
logues ; elles recherchent un peu plus l 'eau que 
le pasan. On les rencontre cependant dans les 
steppes si s è c h e s d e l à Nubie et du K o r d o f a h n , 
sans qu 'on sache c o m m e n t elles y é t a n c h e n t 
leur soif. Mais les m ê m e s l oca l i t é s sont h a b i t é e s 
par d'autres an imaux q u i ont besoin d'eau, et les 
oryx ne refusent pas d'en bo i re , au moins en 
cap t iv i t é . 

On rencontre les o ryx r é u n i s par couples ou 
par petites troupes, souvent une femel le avec 
ses petits. Leu r po r t a quelque chose de noble et 
île ma je s tueux , sans que l eu r stature soit é l é 
gante. I l est t r è s - r a r e d'en apercevoir des t r o u 
peaux nombreux , de vingt-deux ind iv idus , 
comme Gordon C u m m i n g en v i t u n . Dans les 
endroits d é s e r t s , les o ryx ne sont pas rares, sans 
ê t r e cependant communs ; ils sont, de plus, telle
ment t imides et m é f i a n t s qu 'on n 'en vo i t que 
t r è s -peu ; ils s 'enfuient avant que le cavalier les 
ait a p e r ç u s . D ' a p r è s mes observations, ils év i 
tent le plus possible les f o r ê t s ; dans le K o r d o 
fahn, ils n 'habi tent que les steppes. I ls t rouvent 
là de la n o u r r i t u r e en abondance, et quand, 
avec l 'h iver , arr ive l ' é p o q u e de la f a i m et de la 
s éche re s se , i ls on t a m a s s é tan t de graisse qu ' i l s 
peuvent vivre pendant quelque temps de chau
mes d e s s é c h é s , de branches d é p o u r v u e s de leurs 
feuil les. Quelques buissons de mimosas consti
tuent l eur seule n o u r r i t u r e f r a î c h e . E n paissant, 
ils é l è v e n t le cou, appuient leurs pieds de de
vant contre les troncs d'arbres, pour pouvoi r at
te indre les branches é l evées . A u dire des chas
seurs anglais, les o ryx du Cap d é t e r r e r a i e n t pen
dant la s é c h e r e s s e une e s p è c e de l i l i acée , q u i 
reste h u m i d e pendant t r è s - l o n g t e m p s . 

Les o ryx ont la course rapide . Leur "pas est 
l ége r , l eur t r o t s û r , leur galop lou rd mais sou
tenu . Les mei l leurs chevaux sont seuls en é t a t 
de les a t te indre; les Arabes de Bahiouda et de 
Bakhara se f o n t u n plais i r de poursuivre l ' o ryx à 
cheval, et au m o m e n t où celui-ci l eur f a i t t ê t e , 
ils le tuent d 'un coup de lance dans la po i 
t r ine . 

L ' o r y x du Cap p a r a î t v ivre en bonne ha rmonie 
avec les autres a n t i l o p i d é s . On le rencontre sou
vent avec le canna. L ' o r y x l euco ryx , comme j ' a i 
p u nVen convaincre par m o i - m ê m e , ne supporte 
pas la soc ié té des autres an imaux ; souvent i l 
les mal t ra i te . E n somme, les o ryx ne sont pas 
aussi t imides que les autres ant i lopes; i ls on t 
p l u t ô t quelque chose des m œ u r s d u taureau. 
Lorsqu ' i l s sont e x c i t é s , i ls se p r é c i p i t e n t avec f u 
reur sur l eu r adversaire et cherchent à le bles-
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ser. I ls savent se d é f e n d r e contre les cniens ; ils 
penchent la t ê t e en avant, et donnent des coups 
de cornes te l lement for ts , t e l lement rapides, à 
droi te et à gauche, qu ' i l s t ranspercent le chien 
de par t en part , si ce lu i -c i ne les év i t e avec 
adresse. L ich tens te in raconte q u ' u n de ses c o m 
pagnons t rouva un j o u r l ' un p r è s de l 'autre le 
squelette d'une p a n t h è r e et celui d 'un oryx ; le 
carnassier avait é t é t u é d ' un coup de cornes, 
mais l ' an t i lope avait s u c c o m b é à ses blessures. 
W o o d c ro i t que t e l do i t probablement ê t r e aussi 
le sort du l i o n , et la chose ne p a r a î t pas si i n 
vraisemblable. E n cas de danger, l ' o ryx tien! 
t ê t e à l ' homme l u i - m ê m e , et i l f au t de la p r u 
dence et de l ' ag i l i té pour é v i t e r ses coups. Gor
don C u m m i n g n ' é c h a p p a à la m o r t que parce 
que l 'o ryx q u i f o n d i t sur l u i s'abattit à temps, 
épu i sé par la perte de son sang. 

Nous manquons de dé t a i l s sur le mode de re
p roduc t ion de ces an imaux en l i b e r t é . W e i n l a n d 
a v u chez u n oryx de Nubie capt i f la gestation 
ê t r e de deux cent quarante-hui t j ou r s . 

Chasse. — On ne chasse les oryx q u ' à cheval . 
C u m m i n g d é c r i t une de ces chasses dans son 
style e n t r a î n a n t ; i l d i t avoir poursu iv i u n i n d i 
v i d u b les sé pendant toute une j o u r n é e , avant de 
pouvoi r le forcer . Les Hot tentots n'osent pas at
taquer ou poursuivre les o ryx , car ceux-ci se re
tou rnen t aus s i t ô t contre eux. I ls se d é f e n d e n t 
aussi contre les chiens, comme nous venons de 
le d i r e , en donnant des coups de cornes à dro i te 
et à gauche, j u s q u ' à ce qu ' i l s se soient d é b a r r a s 
sés de leurs ennemis. C'est d u moins ce que l ' on 
rapporte , et ce que j e ne saurais garant i r , n 'en 
ayant pas é t é t é r ù o i n . T o u j o u r s est-il q u ' o n ne 
pour ra i t le d i re d u beisa. Je vis cet an ima l deux 
fois dans le Samhara, en mars 1862; la p r e m i è r e 
fois u n m â l e seul, la seconde fois une t roupe de 
d ix i n d i v i d u s ; tous s 'enfui rent devant nous. Nous 
c h e r c h â m e s à approcher d u t roupeau ; nous sui
vions u n ruisseau q u i nous cachait , mais u n 
coude que nous f û m e s contraints de fa i re , nous 
m i t le vent au dos, et a u s s i t ô t les o ryx p r i r e n t la 
f u i t e : nous en é t i o n s à c i n q cents pas, ce q u i 
prouve qu ' i l s on t l 'odorat aussi fin que le renne. 
Une demi-heure a p r è s , j e revis la m ê m e t roupe 
à soixante-dix pas ; j e fis f e u sur le plus beau 
m â l e ; par malheur , j ' avais o u b l i é que m o n f u s i l 
n ' é t a i t c h a r g é q u ' à p l o m b ; j e l 'at teignis à l 'é
paule, mais sans s u c c è s . I l ne se re tourna pas 
contre m o i , comme on aura i t p u s'y at tendre, 
d ' a p r è s Ruppe l l , i l pa r t i t au contra i re au pe t i t 
t r o t . Je n 'a i pas v u d 'o ryx en pleine f u i t e , j e le 
regret te , car aucun a n t i l o p i d é ne do i t ê t r e plus 
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superbe que cet an ima l l a n c é à toute vitesse. On 
le rencontre souvent p a r m i d'autres e s p è c e s de 
la f a m i l l e , dont i l est le chef de bande. Dès q u ' i l 
r emarque q u ' i l est p o u r s u i v i , i l pousse u n c r i 
p e r ç a n t , lève la t ê t e , ses cornes touchant le dos, 
é t e n d la queue horizontalement , et s ' é l a n c e dans 
la p la ine , en franchissant et renversant tous les 
obstacles ; i l saute par-dessus les buissons, t r a 
verse les t roupeaux de z è b r e s , e n t r a î n e les au 
truches dans sa f u i t e . Ce n'est qu 'au bout de 
plus ieurs heures, et a p r è s que le chasseur a d é j à 
plusieurs fois c h a n g é de mon tu re , qu 'on peut 
l ' approcher à p o r t é e de f u s i l . 

C a p t i v i t é . — De temps à autre , les nomades 
des steppes prennent des oryx et les a m è n e n t à 
la v i l l e , pour les vendre aux notables ou aux E u 
r o p é e n s . Je m 'en suis ainsi p r o c u r é plusieurs 
mais j e ne peux les louer beaucoup. Ce sont des 
an imaux l o u r d s , paresseux, insupportables. I l s 
connaissent leur m a î t r e , s 'habituent à l u i , mais 
i l f a u t tou jours se t en i r sur ses gardes, car i ls 
f o n t souvent de leurs cornes u n dangereux 
usage. On ne peut les met t re avec d'autres ani

m a u x ; ils ne tardent pas à s 'emparer a u pouvoir, 
et à ma l t r a i t e r leurs compagnons de captivité 
de la m a n i è r e la p lus c rue l le . M ê m e entre eux, 
ils se l i v r e n t de violents combats. Us sont en 
outre t r è s - e n t ê t é s . Encore a u j o u r d ' h u i , j e ne me 
rappelle qu'avec c o l è r e quelques aventures de 
mes voyages. Nous avions u n o r y x de Nubie, et 
nous voul ions l ' emmener à K h a r t h o u m . Le plus 
s imple é t a i t de l ' a t tacher par les cornes et de le 
fa i re marche r avec les chameaux, mais i l ne 
v o u l u t pas avancer, et les Arabes a s s u r è r e n t 
d 'une voix unan ime que le j eune b œ u f des step
pes (ainsi le n o m m a i e n t - i l s ) , ne pouvai t encore 
marcher . U n de nos domestiques du t le prendre 
avec l u i sur son chameau. On l u i passa u n tapis 
au tour d u corps, et on l 'a t tacha à la selle. L 'o ryx 
pa ru t t r è s - m é c o n t e n t de cette m a n i è r e de p ro
c é d e r , i l donna des coups de cornes à l ' homme 
et au chameau. Celui-c i g rogna d ' abord , puis, 
l assé de pareils t ra i tements , s ' é c h a p p a . Je cher
chai alors m o i - m ê m e à empor t e r l ' a n i m a l ; j e re
ç u s les m ê m e s coups de cornes. Nous e s s a y â m e s 
de le fa i re ma rche r ; i l s'y opposa avec obstina 
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t i o n . On le r e m i t sur u n chameau, et t o u t à 
coup i l sauta en bas et s 'enfui t avec r a p i d i t é . 
Nous le p o u r s u i v î m e s , mais en vain ; i l g o û t a i t 
t rop sa l i b e r t é pour se laisser at teindre. 

Dans ces derniers temps, on a v u plusieurs 
fo is des o ryx de Nubie vivants en Europe ; ils s'y 
sont m ê m e reprodui t s . L e pasan y est plus rare; 
le beisa encore davantage; la p lupar t m ê m e des 
m u s é e s n 'en ont pas. 

Usages et p r o d u i t s . — On mange la chair des 
o ryx , et on ut i l ise l eur peau. Des cornes du 
pasan et d u beisa on f a i t des pointes de lance; 
on laisse la g a î n e c o r n é e se d é t a c h e r de l'os par 
la p u t r é f a c t i o n , et on la mon te sur u n bois de 
lance. A u C a p , les E u r o p é e n s f o n t p o l i r ces 
cornes ; ils les f o n t orner d 'une p o m m e d'argent, 
et s'en servent comme d'une canne. 

L E S A D D A X — ADDAX. 

Die Mendesantilopen, The Addax. 

Caractères. — Les addax sont voisins des 
o ryx . I ls n ? en d i f f è r e n t que par leurs cornes 
longues, minces, a n n e l é e s et c o n t o u r n é e s en 
spirale ou en f o r m e de lyre ; aussi quelques na
tural is tes ne les s é p a r e n t - i l s pas des p r é c é d e n t s . 

L'ADDAX A NEZ TACHÉ — ADDAX NASOMACULATVS. 

Die nubische Mendesantilope, The Addax. 

Sur les monuments égyptiens on voit souvent 
r e p r é s e n t é l 'addax ou ant i lope de M e n d è s , de 
Nub ie . Les cornes de M e n d è s , q u i ornent les 
t ê t e s des d ieux, des p r ê t r e s et des rois , sont les 
cornes de cet anti lope d ' É g y p t e , an ima l q u i a é t é 
connu dans le reste de l 'ancien monde . Les Grecs 
et les Romains en on t p a r l é ; P l ine l 'appelle 
strepsiceros et addax ; ce dernier n o m p a r a î t ê t r e 
celui q u i a cours dans le pays ; encore a u j o u r 
d ' h u i les Arabes le n o m m e n t abou-addas. 

C a r a c t è r e s . — L 'addax (fig. 273) est plus l o u r d 
et plus f o r t que la p lupa r t des autres a n t i l o p i d é s . 
I l a le corps r a m a s s é , le gar ro t é l e v é , le sacrum 
a r rond i , la t ê t e a l l o n g é e , l ' occ ipu t t r è s - l a r g e ; les 
jambes fortes et vigoureuses. Les cornes, d i r i g é e s 
en haut et en a r r i è r e , ont de t rente et u n à qua
rante-cinq anneaux obliques et i r r é g u l i e r s ; dans 
leur dernier t iers , elles sont droites et lisses. L e 
po i l est é p a i s , cour t et grossier. Au-devan t des 
cornes est une touffe q u i descend sur l e f r o n t ; une 
r a n g é e de poils longs va de l 'o re i l le à l ' o c c i p u t ; 
à la part ie a n t é r i e u r e d u cou, est une c r i n i è r e 
de 8 cent, de l o n g . L a couleur fondamentale est 
u n blanc j a u n â t r e ; la t ê t e le cou et la c r i n i è r e 
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sont b r u n s ; au-dessous de l 'œi l est une large 
bande blanche ; d e r r i è r e l 'œil et sur la l èv re su
p é r i e u r e sont des taches blanches. La queue est 
assez longue et se te rmine par une touf fe de 
poils bruns et blancs. Pendant la saison f r o i d e , 
ce pelage passe au gr is . Le m â l e est plus f o n c é 
que la femel le ; sa c r i n i è r e est plus longue. Les 
jeunes animaux sont d 'un blanc p u r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'addax ne 
se rencontre que dans l'est de l ' A f r i q u e , dans le 
sud de la Nubie , sur tout dans le Bahiouda . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le vo i t 
parfois par grandes troupes, plus souvent par 
petites fami l l es . I l habite les l ieux les plus secs, 
les plus arides, o ù Ton ne t rouve pas une goutte 
d'eau. 

A u dire des i n d i g è n e s , i l pou r ra i t se passer de 
boire pendant des mois entiers. U est t im ide , 
c ra in t i f ; sa course est rapide et soutenue. I l est 
exposé à bien des ennemis : le lycaon ou c i n -
h y è n e t a c h e t é e ( I ) et le chacal, mais sur tout 
l ' homme, le poursuivent . 

Chasse. — Les aschiachs ou chefs des B é 
douins regardent l 'addax comme u n des plus 
nobles gibiers. I ls le chassent, pour se procurer 
sa chai r , pour essayer la r a p i d i t é de leurs che
vaux et de leurs l év r i e r s , pour s'emparer des 
jeunes addax, qu ' i ls é l è v e n t en c a p t i v i t é . 

Par une chaude j o u r n é e , les chasseurs se 
met ten t en campagne. Des chameaux por ten t les 
provisions, le pa in , l 'eau, le fourrage , les tentes, 
les femmes. Les hommes mon ten t leurs cour 
siers. Dès qu 'on a p e r ç o i t les addax, on abreuve 
les chevaux, puis on force le g ib ier à la course. 
Les B é d o u i n s sont t r è s - a r d e n t s à cette chasse, 
q u i est pour eux u n exercice v i r i l , u n j e u , une 
d is t rac t ion . L a valeur de l 'ant i lope n 'y entre pour 
r i en : ce dont i l s'agit, c'est d é m o n t r e r toute l 'ha
b i l e t é de l ' h o m m e , la r a p i d i t é d u cheval et d u 
l é v r i e r . Les nobles seuls, les chevaliers, chassent 
à cheval . Us se r é u n i s s e n t à douze ou quinze, ils 
e m m è n e n t avec eux leurs serviteurs, leurs tentes, 
leurs l év r i e r s et leurs faucons ; a p e r ç o i v e n t - i l s 
une t roupe d'addax, i ls cherchent à s'en appro
cher sans ê t r e vus. A r r i v é s à une certaine dis
tance, les domestiques sautent à bas des che
vaux ou des chameaux, et t iennent les l é v r i e r s 
par le museau pour les e m p ê c h e r d'aboyer. Us 
leur mont ren t ensuite le g ib ier et les l â c h e n t . 
A u s s i t ô t ces nobles an imaux s ' é l a n c e n t comme 
des t rai ts ; les cavaliers les suivent, les exci tant 
de la vo ix : « O m o n f r è r e , m o n a m i , m o n sei-

(0 Voy. tome I, p. 553. 

« gneur, cours ; ô t o i aux pieds rapides, n é d 'un 
« oiseau, l ' éga l d u faucon , cours 1 I l s sont là , 
« cours, m o n f a v o r i , cours , ô l ' i n v i n c i b l e . » Et 
les louanges al ternent avec les menaces, les flat
teries avec les reproches, selon que les chiens 
ou les antilopes gagnent d u t e r r a i n . U n bon lé
vr ier a t te in t son gibier a p r è s avoir pa rcouru de 
12 à 16 k i l o m è t r e s ; u n mauvais l év r i e r est obl igé 
de pa rcour i r 30, 40 ou m ê m e 45 k i l o m è t r e s 
avant de fo rce r l ' addax. 

D è s que le ch ien a a t te in t le t roupeau, la 
chasse devient des plus at trayantes. L e lévr ier 
saute sur la plus belle p i è c e , n o n a v e u g l é m e n t , 
mais avec prudence et l é g è r e t é . L 'addax cher
che à é c h a p p e r , f a i t des crochets à droi te , à 
gauche, saute par-dessus le c h i e n , revient sur 
ses pas. L e l é v r i e r l u i coupe t o u j o u r s la retraite, 
approche de plus en p lus . L 'addax s ' a r rê te ; 
i l baisse les cornes, mais en va in ; à ce mo
ment m ê m e , le l é v r i e r l u i a s a u t é à la nuque 
et l ' aba t ; en quelques coups de dents i l l u i a 
ouver t les carotides. Les Arabes accourent, en 
poussant des cris de jo i e ; i ls met ten t pied à 
terre , coupent la gorge de leur p ro ie pour que 
son sang s ' é c o u l e , c o m m e le veu t le p r o p h è t e , et 
s ' é c r i e n t : Biesm lillahi, el rahmahn, el rachihm, 
Allah akbar. — A u n o m de Dieu le m i s é r i c o r 
d ieux, Dieu est g rand 1 — S'ils c ra ignent de ne 
pouvo i r a r r iver à temps a u p r è s du gibier , ils 
c r i en t de l o i n ces paroles au l é v r i e r ; i ls sont per
s u a d é s q u ' i l e x é c u t e r a la p resc r ip t ion d u Koran . 
Us f o n t de m ê m e lorsqu ' i l s t uen t leur g ib ie r d'un 
coup de f eu . Us disent que ces paroles suffisent 
pour r e m p l i r la v o l o n t é de la l o i . 

L a chasse finit vers le soir . U n des cavaliers 
revient vers les chameaux , i n d i q u e aux chame
liers le l i e u d u campement . Tous s'y r é u n i s s e n t , 
et les r é j o u i s s a n c e s commencent . 

Ces chasses duren t souvent p lus ieurs semai
nes. Les chasseurs se. nourr issent de leur g ib ier , 
et d 'o rd ina i re i ls en ont assez pour pouvo i r pres
que chaque j o u r envoyer à leurs f emmes et à 
leurs enfants u n chameau c h a r g é d 'un addax. 
C'est la saison des pluies q u i est la plus favora
ble pour la chasse; q u a n d le sol est h u m i d e , 
l 'ant i lope ne peut c o u r i r aussi v i t e , car des mor
ceaux de te r re restent t o u j o u r s à ses sabots. 

C a p t i v i t é . — Dans beaucoup de t r i b u s arabes 
on vo i t des addax et des gazelles capt i fs . Leurs 
yeux sont p o u r tous les peuples d u Levant le 
type de la b e a u t é ; aussi les f emmes enceintes 
ont-elles des gazelles, a f in que l eu r en fan t a i t 
l 'œ i l de cet a n i m a l . Elles s'asseyent long temps 
devant une gazelle, regardent ses yeux , cares 
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sent ses dents blanches, puis les leurs propres, 
en r é c i t a n t encore certains versets auxquels i ls 
a t t r ibuent u n pouvo i r pa r t i cu l i e r . Quoique la 
gazelle soit l ' an ima l f a v o r i , on vo i t cependant de 
temps à autre des addax en c a p t i v i t é . 

Dans ces derniers t e m p s , quelques j a rd ins 
zoologiques on t eu des addax. Ces an imaux sont 
aussi capr ic ieux et aussi insupportables que les 
oryx. Le grand-duc de Toscane en r e ç u t u n d ' É 
gypte; i l n 'avait n u l l e m e n t peur des h o m m e s ; 
i l se laissait caresser et l é c h a i t la m a i n de son 
gardien ; mais parfois i l vou la i t j oue r , et é t a i t 
alors d é s a g r é a b l e , car i l baissait les cornes, et 
en m e n a ç a i t ce lui q u i venait de le caresser. Le 
moindre objet suspect l u i faisai t dresser les 
oreilles, et i l se met ta i t en é t a t de d é f e n s e . I l se 
p réc ip i t a i t sur les chiens assez rap idement , les 
cornes en a r r i è r e , puiss 'a rc-bouta i t sur ses pieds 
de devant, baissait les cornes et donnai t u n coup 
de bas en h a u t ; i l l a n ç a i t aussi des coups de 
pied. Pour demander sa n o u r r i t u r e , i l poussait 
t a n t ô t u n grognement , t a n t ô t u n fa ible c r i . I l se 
contentait de f o i n , d 'avoine, de grains . I l sup
porta longtemps l'esclavage. 

Cet an imal ne s'est encore r ep rodu i t que que l 
quefois en cap t iv i t é , en Angle te r re et en B e l 
gique. 

LES BOSÉLAPHES — BOSELAPHUS. 

Lie Elenantilopen. 

C a r a c t è r e » . — Les b o s é l a p h e s f o r m e n t en quel
que sorte u n genre de t rans i t ion entre deux f a 
mi l les . A voi r leurs formes lourdes et pesantes, 
leur queue longue , l eur gorge pendante, on d i 
ra i t u n b œ u f ; mais leurs cornes, et m ê m e leurs 
allures, permet tent de r e c o n n a î t r e leur é t r o i t e 
p a r e n t é avec les a n t i l o p i d é s . Leurs cornes sont 
fortes, droites, transversalement rugueuses, et 
parcourues dans une par t ie de leur longueur par 
u n bourre le t sp i ra l . I l s manquent de la rmiers , 
et les femelles ont quatre mamelles . 

LE BOSÉLAPHE CANNA — BOSELAPHUS CANNA. 

Lie Karma. 

Caractères. — Le canna (fig. 274) a près de 
3 m è t r e s de long , sans compte r sa queue q u i a 
environ 30 cent. ; i l a plus de 2 m è t r e s de hau
teur au garrot , et p è s e de 350 à 400 k i l o g r a m 
mes. Des chasseurs assurent en avoir t u é de 4 m è 
tres de long , et p e s a n t 5 0 0 k i l o g r a m m e s ; l ' e s p è c e 
a t te indra i t donc la t a i l l e de l ' é l a n . 

L a couleur change avec l ' â g e . Le m â l e adul te 

a le dos b r u n c la i r ou gris j a u n â t r e , à bandes 
couleur r o u i l l e , les flancs blanc j a u n â t r e , le ven
t re et la face externe des jambes d 'un blanc j a u 
n â t r e , la t ê t e d 'un b r u n jaune cla i r , la c r i n i è r e 
et une touffe de poils sous le cou d 'un b r u n j a u 
n â t r e ou roux -b run f o n c é . Sur le dos, est une 
raie de m ê m e couleur . L a femel le por te au-des
sus d u tarse une tache brune , et au tour des pieds 
u n cercle d 'un b r u n r o u x f o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
se t rouve dans la plus grande par t ie d u sud de 
l ' A f r i q u e , dans la Cafrer ie , la Hot ten to t ie , le pays 
des Boschimans, au no rd et à Test d u Cap. A u 
Cap m ê m e , i l a c o m p l è t e m e n t d isparu. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les cannas 
vivent en s o c i é t é comme les autres a n t i l o p i d é s . 
Les vieux m â l e s sont souvent bannis d u t roupeau . 
Les bandes de h u i t à d ix ind iv idus sont plus rares 
que celles de v ing t à quaran te ; dans l ' i n t é r i e u r 
des terres, on do i t m ê m e en t rouver de beaucoup 
plus nombreuses. 

Les cannas ont de t r è s - g r a n d s rapports avec les 
b o v i d é s par les m œ u r s . Us t r o t t e n t en rangs ser
r é s , sans avoir peur de l ' h o m m e , et celui-c i do i t 
se h â t e r de les év i t e r , s ' i l ne veut en ê t r e m a l 
t r a i t é . Cependant, l à où i ls ont appris à c o n n a î t r e 
les armes à f eu , ils sont plus c r a in t i f s ; les femelles 
et les jeunes prennent r ap idement la f u i t e à l 'ap
proche de l ' h o m m e , et se r é f u g i e n t dans la m o n 
tagne. Les vieux m â l e s , t rop gras pour pouvoi r 
les y suivre, restent dans la plaine, mais u n bon 
cheval a assez de peine à les a t te indre . 

Le r u t ne p a r a î t pas avoir l i eu dans une saison 
d é t e r m i n é e , car on t rouve des jeunes et des 
femelles pleines en t ou t temps. D ' a p r è s les ob 
servations faites sur des an imaux capt i fs , la d u 
r é e de la gestation est de deux cent quatre-
vingt-deux jou r s . A v a n t l ' accouplement , les 
m â l e s se l i v r en t des combats a c h a r n é s . 

Chasse. — A u Cap, on chasse les cannas à che
v a l , sur tout pendant la chaude saison; i l su f f i t 
alors, en effet , de quelques heures pour qu ' i l s 
s ' a r r ê t e n t , soit qu ' i l s l i v r en t combat , soit qu ' i l s 
s 'abandonnent à leur sort . Au t r e fo i s , o n les p r e 
nai t dans des e s p è c e s de collets, dont on en tou
ra i t les p lanta t ions . 

C a p t i v i t é . — Dans ces derniers temps, les 
cannas sont devenus communs dans les j a rd ins 
zoologiques d 'Europe. D ' a p r è s W e i n l a n d , ils pro
v iendra ient tous de deux paires que le v icomte 
de Derby in t rodu i s i t en Angle ter re en 4840 et 
en 4851. U n descendant de la p r e m i è r e pa i re , n é 
en 1846, v i t encore a u j o u r d ' h u i . De Londres , on 
envoya de ces an imaux dans les autres ja rd ins 



L E S R U M I N A N T S . 

Fig. 274. Le Bosélaphe Canna 

de la Grande-Bretagne, puis dans ceux d u con
t inent . I ls r é u s s i s s e n t t r è s - b i e n et s 'apprivoisent 
rap idement ; ils ont toute la douceur et la s t u p i 
d i té des b œ u f s et se reproduisent fac i lement . 
I ls pour ra ien t donc ê t r e a c c l i m a t é s sans t rop de 
peine. Les Anglais on t f a i t plusieurs tentatives à 
ce sujet . A Regent's Park, tous les jeunes sont 
retenus à l'avance par de riches p r o p r i é t a i r e s , et 
dans u n temps peu é l o i g n é , on verra sans doute 
par tout ces antilopes p a î t r e au m i l i e u des b œ u f s . 

Usages e t p r o d u i t s . — La chai r du canna est 
t r è s - b o n n e . I l y a quelques a n n é e s , l ' on abat t i t 
en Angle te r re u n jeune m â l e , dont on servit la 
viande à la table de la reine, à W i n d s o r , aux 
Tui le r ies , et à u n d î n e r auquel assistaient des 
membres de la chambre des lords et de celle des 
communes , et l ' on t rouva excellente la graisse 
q u i é t a i t entre les fibres musculaires. Les Angla is , 
qu 'on peut regarder comme de bons juges, d i 
sent q u ' i l n'existe pas de mei l l eu re viande. Ains i 

l u ren t c o n f i r m é s les r é c i t s des voyageurs, qui 
tous s'accordent à c é l é b r e r la cha i r d u canna. 

A u Gap, on f a i t u n g rand commerce de cette 
chair . On la f u m e , et on l ' e x p é d i e au l o i n . De la 
graisse, on p ique des r ô t i s de g ib ie r . De la peau on 
p r é p a r e u n c u i r f o r t et r é s i s t a n t . Les Hottentots 
emplo ien t aussi à divers usages les cornes et les os. 

LES PORTAX — PORTAX. 

Die Nilgau, The Portax. 

Caractères. — Les portax s'éloignent aussi 
des a n t i l o p i d é s pour ressembler aux b o v i d é s . Le 
m â l e seul est p o u r v u de cornes courtes, angu
leuses, sans anneaux, a t t a c h é e s aux c ô t é s de la 
c r ê t e f ron ta l e , u n peu r e c o u r b é e s en avant, et 
ayant à la base u n pe t i t p ro longement t u b e r c u 
leux q u i s imule u n commencemen t d 'andoui lLer; 
le m u f l e est ample et les la rmiers sont p ro fonds . 

On n 'en c o n n a î t qu 'une e s p è c e . 
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Fijr. 275. Le Portax Nilgau. 

LE PORTAX NILGAU — PORTAX PICTVS. 

Der Nilgau, TheNylgau. 
V" 

C a r a c t è r e s . — L e rrilgau (fig. 275) est remar
quable autant par son por t que par sa couleur ; i l 
f o rme en quelque sorte la t rans i t ion entre le 
b œ u f et le cerf. 

I l a le corps peu a l l o n g é , gros, le garrot plus 
é l evé , la po i t r ine plus large et plus for te que 
l ' a r r i è r e - t r a i n , les é p a u l e s s u r m o n t é e s d 'une pe
t i te bosse, le cou de longueur moyenne, la t ê t e 
mince , a l l o n g é e , le f r o n t u n peu b o m b é , le m u 
seau large, les naseaux longuement fendus, la 
l èvre s u p é r i e u r e couverte de poils , les yeux v i f s , 
de grandeur moyenne, les fossettes lacrymales 
petites et profondes, les oreil les grandes et l o n 
gues, les cornes droites, coniques, de 20 cent. 
de long , r e c o u r b é e s en demi-cercle ; celles de la 
femel le , quand elles existent, sont plus courtes 
que celles du m â l e ; les jambes sont hautes et 
for tes , les sabots grands et larges, les pinces 
plates et mousses; l a queue, q u i descend j u s q u ' à 
l ' a r t i cu la t ion t ib io- ta rs ienne , est recouverte de 

BREHM. 

poils courts à sa part ie s u p é r i e u r e , longs à sa 
par t ie i n f é r i e u r e . L a femel le a deux mamel les . 

Les poils sont cour ts , roides, c o u c h é s ; ceux 
d é la nuque f o r m e n t une c r i n i è r e d r o i t e ; ceux 
de la gorge une tou f f e longue et pendante. L a 
couleur g é n é r a l e est u n gris b r u n f o n c é , à l é g e r 
ref le t b l e u â t r e ; les poils sont blancs ou fauves 
dans leur m o i t i é i n f é r i e u r e , d ' u n b r u n f o n c é o u 
d ' un gris b leu dans leur m o i t i é t e rmina l e . L a 
par t ie a n t é r i e u r e d u ventre , les jambes de devant , 
la face externe des cuisses, sont d 'un gris n o i r ; 
les jambes de d e r r i è r e sont noires ; les deux t iers 
p o s t é r i e u r s d u ventre et la face in te rne des 
cuisses, b lancs ; au tou r des pieds est u n double 
cercle blanc ; une grande tache en f o r m e de 
demi-lune se t rouve sous la gorge. Le sommet 
de la t ê t e , le f r o n t , la c r i n i è r e , l a t ou f f e de poi ls ( 

d u c o u , sont noirs . Les vieilles femelles ont des 
couleurs plus fauves ; leur robe est souvent gr is 
b r u n , comme celle du cerf. Les m â l e s adultes 
ont plus de 2 m è t r e s de l o n g , et l m , 3 0 de hauteur 
au garrot . 

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

habite les Indes orientales et le K a s c h m i r , sur-

I I — 172 
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tout le pays entre D e l h i et Lahore . Rare sur 
les c ô t e s , i l est plus c o m m u n dans l ' i n t é r i e u r 

des terres. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne sait 

que peu de chose des m œ u r s du n i l g a u . U v i t 
d 'ordinaire par paires sur la l i s iè re des jungles , 
au m i l i e u desquelles i l ne se hasarde pas, de 
peur du t ig re . Les m â l e s qu i sont de t rop doivent 
vivre sol i ta i res . Mais i l s l iv ren t de terr ibles com
bats à leurs semblables pour enlever les femelles, 
et plus d 'un succombe dans ces lut tes . 

L e n i lgau est le plus m é c h a n t , le plus r é s o l u 
des a n t i l o p i d é s . Lor squ 'on le poursui t , i l se r e 
tourne f u r i e u x contre le chasseur, s'avance en 
cr iant , puis se p r é c i p i t e sur l u i et cherche à le 
blesser d 'un coup de corne. 

M ê m e en c a p t i v i t é , le n i l g a u ne d é p o u i l l e pas 
c o m p l è t e m e n t sa m é c h a n c e t é ; i l est tou jours la 
terreur des gardiens. I l se mont re d 'ordinaire 
doux et app r ivo i sé ; mais on ne peut se f ier à cette 
douceur apparente, surtout à l ' é p o q u e d u r u t . 

E n Angle ter re , u n n i lgau , en voulant se p r é c i 
pi ter sur que lqu 'un q u i s 'approchait de son en
clos, le fit avec une tel le fu reu r , q u ' i l se brisa 
une corne contre la palissade et en m o u r u t . 

Les mouvements du n i lgau sont t r è s - s i n g u 
liers. Quand i l est calme, i l marche comme les 
autres antilopes ; mais, s ' i l est exc i t é , i l courbe 
l ' é c h i n é , rentre le cou et s'avance lentement , l o u 
chant, l a n ç a n t des regards sombres et m é c h a n t s , 
la queue entre les jambes. E n pleine f u i t e , i l a 
un air noble ; sa queue est alors r e l e v é e . 

D ' a p r è s les voyageurs, le n i lgau reste toute, la 
j o u r n é e dans la f o r ê t . Ce n'est que de bon m a t i n 
ou a p r è s le coucher du soleil q u ' i l va chercher 
sa n o u r r i t u r e ; i l est t r è s - d é t e s t é dans les p lan
tations à cause des d é g â t s q u ' i l y f a i t . Avant de 
manger une chose, i l la f l a i r e ; i l choisi t soigneu
sement sa n o u r r i t u r e , et, cela faisant, i l d é t r u i t 
beaucoup. 

L a femel le a une gestation de h u i t moi s ; sa 
p r e m i è r e p o r t é e est d 'un pe t i t , les autres de deux. 
Dans l ' Inde , elle met bas en d é c e m b r e ; le r u t 
a l i e u à la fin de mars dans nos m é n a g e r i e s , et la 
mise bas a l i eu en é t é . Les premiers q u i na
qu i r en t au Ja rd in zoologique de H a m b o u r g v i n 
ren t au monde le 8 a o û t . I ls avaient la m ê m e 
robe que leur m è r e . Le jeune m â l e ne p r i t q u ' à 
deux ans la couleur de son sexe. 

Chasse.— Les Indiens chassent le n i l g a u avec 
passion. Les grands d u pays l è v e n t de v é r i t a 
bles a r m é e s , q u i parcourent la c o n t r é e , a f in que 
ces seigneurs, comme ceux d 'Europe, puissent 
en toute c o m m o d i t é accompl i r des actions d ' é 

clat , que c é l è b r e n t les p o ê l e s et les flatteurs 

off ic ie ls . 
C a p t i v i t é . — Depuis t r è s - l o n g t e m p s d é j à les 

Indiens o f f r e n t à leurs rois et seigneurs des 
nilgaus capt ifs ; on en vo i t donc chez les grands 
personnages. E n Europe , la p r e m i è r e paire arr iva 
en 1767, en Angle te r re . Avan t la fin du s ièc le , 
on en v i t d'autres en France, en Hol lande , en 
Al l emagne . A u j o u r d ' h u i le n i l g a u existe à peu 
p r è s dans tous les j a rd in s zoologiques, et s'y est 
souvent r ep rodu i t . Les jeunes s ' é l èven t si f ac i 
lement , qu 'avant peu i l sera i n u t i l e d 'en faire 

venir des Indes. 
On a p e n s é à les acc l imater chez nous, à les 

met t re en l i b e r t é dans les f o r ê t s ; mais les cu l t i 
vateurs et les forestiers n ' o n t pas é t é c o n s u l t é s , 
et l 'on ne peut, en at tendant , satisfaire encore à 

ce v œ u des zoophiles. 

LES TÉTRACÈRES — TETRACERUS. 

Die Vierhornantiloçen. 

Caractères. — Les Tétracères n'ont de cornes 
que chez les m â l e s , et ces cornes sont au 
nombre de quatre . Elles sont droi tes , p a r a l l è l e s . 
s é p a r é e s , sans r ides , g r ê l e s , lisses, a c u m i n é é s ; 
les i n f é r i e u r e s sont p l a c é e s entre les orbites. 
Ils on t des la rmiers amples et une queue courte. 

LE TÉTRACÈRE TCHICKARA — TETRACERUS 
QUADRICORNIS. 

Die vier Hôrnern Antilope, ou Schikara. 

Nous trouvons encore dans les Indes une des 
e s p è c e s les plus curieuses non-seulement d'an-
t i l o p i d é s , mais de r u m i n a n t s , le tchickara ou 
t é t r a c è r e quadr icorne {fig. 276) . I l y a bien des 
ruminan t s domestiques q u i on t quatre et m ê m e 
h u i t cornes, mais ce ne sont que des exceptions, 
des anomalies. A u c u n a n i m a l sauvage autre que 
le t é t r a c è r e ne p r é s e n t e cette p a r t i c u l a r i t é . U n 
voyageur d i t avoir t r o u v é une aut re e s p è c e vo i 
sine, mais nous n 'en savons pas encore assez 
pour pouvo i r d é c i d e r si c'est b i en une e s p è c e ou 
une s imple v a r i é t é . 

C a r a c t è r e s . — L e t é t r a c è r e quadr i co rne ou 
tch ickara est u n pe t i t a n i m a l , é l é g a n t , l o n g de 
82 c e n t , hau t de 55, au gar ro t , et d o n t la queue 
mesure 14 cent . Les cornes a n t é r i e u r e s naissent 
au-dessus de l 'angle a n t é r i e u r de l ' œ i l , et sont 
u n peu i n c l i n é e s en a r r i è r e ; les p o s t é r i e u r e s 
sont au-dessus de l 'angle p o s t é r i e u r de l ' œ i l . ; 
leur m o i t i é i n f é r i e u r e est d i r i g é e f o r t e m e n t en 
a r r i è r e , l eur m o i t i é s u p é r i e u r e en avant. El les 
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Font a n n e l é e s à leur base ; leur pointe est lisse et 
arrondie . Les oreilles sont grandes et arrondies, 
les fossettes lacrymales longues, le bout d u m u 
seau large et n u ; les jambes sont m i n c e s ; les 
poils longs et raides ; le dos est d 'un b r u n fauve ; 
le ventre blanc. L a femel le est de couleur plus 
claire que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s Har t -
w i c k e , le t ch ickara n'est pas rare dans les Indes; 
i l est m ê m e c o m m u n dans la part ie ouest d u 
Bengale, dont i l habite les collines et les can
tons b o i s é s . L ' o n c o n n a î t f o r t peu la vie de cet 
an imal en l i b e r t é , et l ' on n'a eu j u s q u ' i c i que de 
rares occasions de l 'observer en c a p t i v i t é . L ' o n a 
c o n s t a t é cependant que tous, en viei l l issant , de
vinrent m é c h a n t s ; que les m â l e s sont te l lement 
exc i tés à l ' é p o q u e du r u t , qu ' i l s se p r é c i p i t e n t 
sur tous les autres an imaux domestiques, et 
m ê m e sur le gardien q u i les n o u r r i t . H a r t w i c k e 
en eut q u i se reproduis i rent . L a femel le m i t bas 
deux peti ts par p o r t é e . 

LES ACRONOTES — ACRONOTUS. 

Lie Kuhantilopen. 

Caractères. — Sous le nom d'acronotes, d'alcé-
japhes, plusieurs naturalistes r é u n i s s e n t de grands 
a n t i l o p i d é s à cornes c o n t o u r n é e s en spirale, à 
garrot plus o u moins é l e v é , à dos i n c l i n é , à 
queue de longueur moyenne , tou f fue à son ex
t r é m i t é . D'autres r é s e r v e n t ce n o m pour l ' e s p è c e 
q u i va nous occuper . 

L'ACRONOTE CAAMA — ACRONOTUS CAAMA. 

Lie Kuhantilope, das Haœrtebeest, The Hartebeest. 

Caractères. — Le caama (fig. 277), comme le 
n o m m e n t les Hottentots , le likaama des Cafres, 
le haartebeest des colons hollandais du Cap, a la 
tai l le d u cerf, mais i l est plus l o u r d ; sa t ê t e est 
la ide ; aussi quelques naturalistes on t p r o p o s é 
de Tappeler alcelaphus, c ' e s t - à - d i r e t ê t e d ' é l a n . 
Son dos est i n c l i n é ; le ga r ro t est s u r m o n t é d 'une 
bosse; les cornes sont droi tes , r e c o u r b é e s en 
f o r m e de l y r e ; *dans leur t iers i n f é r i e u r , elles 
s ' i n f l é c h i s s e n t en a r r i è r e , à angle a igu . La c o u 
leu r fondamentale de la robe est u n b r u n can
nelle assez v i f ; le f r o n t est n o i r : la par t ie pos
t é r i e u r e du ventre , la face in terne des cuisses et 
les fesses sont b lanches; une raie noi re va de 
l 'occ iput au gar ro t ; deux autres descendent d u 
f r o n t au museau. Les jambes ont des raies noires. 
Les m â l e s adultes on t p r è s de l m , 3 0 de hauteur , 
au garrot , et 2 m 30 de longueur , sans compter 
la queue q u i a p r è s de 50 c e n t i m è t r e s . Les cornes 
ont 66 c e n t i m è t r e s de longueur . 

L a femel le est plus pet i te que le m â l e ; ses 
cornes sont plus courtes, plus minces, sa robe 
est plus f o n c é e . Les petits sont b run- jaune . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le caama 
habite le sud de l ' A f r i q u e , su r tou t l ' i n t é r i e u r 
des terres, o ù i l est plus à l ' a b r i des chasseurs ; 
i l a à peu p r è s c o m p l è t e m e n t d isparu d u t e r r i 
to i re du Cap. I l v i t dans le d é s e r t , dans les en« 
droi ts les plus arides. 
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Fig. 277. L'Acronote Caama. 

Une e s p è c e voisine de celle-ci , le bubale, ha
bite le nord de l ' A f r i q u e . 

M œ u r g , h a b i t u d e s et r é g i m e . — On rencontre 
d 'ord ina i re les caamas en troupes de six à h u i t 
ind iv idus . Dans certaines saisons, i ls é m i g r e n t 
en grandes bandes de 200 à 500 t ê t e s . Souvent, 
i ls se r é u n i s s e n t à des t roupeaux de gnous, d'an-
it i lopes, d'autruches. Dans ces r é u n i o n s , les caa
mas on t la domina t i on ; les m â l e s , d u moins , se 
dis t inguent par leur prudence et par un cer ta in 
d e g r é de finesse. 

L 'h i s to i re de leurs m œ u r s en l i b e r t é n'est pas 
c o m p l è t e m e n t connue. On les chasse beaucoup, 
i l est v r a i , mais aucun observateur ne semble 
s ' ê t r e encore d o n n é la peine de nous fa i re con
n a î t r e leurs habitudes. Ce sont des an imaux 
assez lourds, cependant d i f f i c i l es à a t te indre. 
L e u r vue est p e r ç a n t e , leur odorat s u b t i l , ce q u i 
l eu r permet d 'apercevoir le danger à temps. Le 
guide d u t roupeau s ' é l a n c e à toute vitesse, et les 
autres le suivent en rangs s e r r é s . Le chasseur les 
poursui t à cheval, ou les abat à coups de f u s i l . 
L ' a n i m a l f u i t tant q u ' i l p e u t ; mais quand i l est 
b l e s sé ou a c c u l é , i l se re tourne , et se p r é c i p i t e 
sur son adversaire comme le f a i t u n taureau. 

Pendant l ' é p o q u e d u r u t , les m â l e s se l i v r en t 

des combats a c h a r n é s , et sont souvent dange
reux, à ce m o m e n t . L a femel le met bas u n seul 
pe t i t , q u i la sui t d è s la naissance, et q u i reste 
avec elle j u s q u ' à la saison d u r u t suivant . 

C a p t i v i t é . — Pris jeunes , les caamas s'appri
voisent fac i lement , et supportent longtemps la 
c a p t i v i t é . M a i s o n ne peu t j amais se f i e r qu'aux 
femelles ; en viei l l issant , les m â l e s deviennent 
t r è s - m é c h a n t s . 

Usages e t p r o d u i t s . — On u t i l i se la viande, la 
peau et les cornes d u caama. O n coupe la pre
m i è r e en l a n i è r e s , o n la f a i t s é c h e r à l ' a i r , et on 
la mange ensuite. De la peau o n f a i t des cou
vertures ; t a n n é e , cette peau sert à f a b r i q u e r des 
courroies et des harnais ; les cornes, dures et b r i l 
lantes, sont e m p l o y é e s à divers usages. 

LES CATOBLÉPAS - CATOBLEPAS. 

Die Wildebeests. 

A la fin de cette riche famille des antilopidés, 
nous t rouvons u n des r u m i n a n t les p lus c u r i e u x : 
u n m é l a n g e d 'an t i lope , de b œ u f , de cheval , une 
vraie car icature de tous ces an imaux si grac ieux 
et si nobles ; c'est le g n o u dont on a f a i t avec 
jus te r a i s o n , le type d ' un genre p a r t i c u l i e r 
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Quand on voi t pour la p r e m i è r e fois cet an imal , 
on se demande quelle b ê t e ce peut bien ê t r e : on 
d i ra i t un cheval à sabot f e n d u et à t ê t e de t a u 
reau , et ses habitudes sont aussi s i n g u l i è r e s que 
ses formes. On ne peut di re que ce soit un bel 
animal , quelque é l é g a n t e s que soient les diverses 
parties, env i sagées s é p a r é m e n t . 

LE CATOBLÉPAS GNOU — CJTOBLEPJS GNU. 

Der Gnu. 

Caractères. — Le gnou (fig. 278), wildebeest des 
colons hollandais, a la ta i l le d 'un poula in d ' un an, 
des cornes épa i s se s et r e c o u r b é e s , une queue de 
cheval, une c r i n i è r e d r e s s é e , des touffes de poils 
curieuses sur le f r o n t et à la p o i t r i n e . 11 est d 'un 
gris b r u n u n i f o r m e , plus c la i r dans certains en
droits , plus f o n c é dans d'autres, t i r a n t t a n t ô t sur 
le jaune ou le r o u x , t a n t ô t sur le no i r . La c r i 
nière, est b l a n c h â t r e ; les poils en sont blancs à 
la racine, no i r s au m i l i e u , roux à la po in te ; les 
poils de l a queue sont gris b r u n à leur racine et 
blancs à l a po in te . Les touffes de poils de la poi
t r ine et d u cou sont d 'un gris b r u n f o n c é ; la 

barbe est blanche ; les pinceaux de poils q u i sur
monten t le museau sont bruns ; les sourcils et 
les moustaches sont blancs. 

Les cornes existent chez les deux sexes. Elles 
sont aplaties, r e c o u r b é e s d 'abord en bas, puis en 
dehors. U n an ima l adulte a envi ron 2 m , 5 0 de 
long , y compris la queue, q u i mesure 50 cent . , 
o u de 66 cent, à 1 m è t r e , en tenant compte des 
poils q u i la t e rminen t ; la hauteur , au garrot , 
est de l m , 1 5 . L a femel le est plus peti te ; ses cor
nes sont plus faibles . 

Les n o u v e a u - n é s n 'on t po in t de cornes; mais 
i ls on t d é j à la c r i n i è r e et la touf fe d u cou . 

I l existe deux autres e s p è c e s de c a t o b l é p a s , le 
cocun (catoblépas taurina), et le gorgon ou gnou 
r a y é (catoblépas gorgon). Le p remie r est plus 
grand que le gnou p roprement d i t ; i l a la c r i 
n i è r e et l a queue d ' u n blanc pur , les touffes de 
poils d u f r o n t , d u cou et de la po i t r i ne f o n c é e s . 
Le gorgon n'a qu 'une peti te c r i n i è r e ; sa couleur 
est gr ise; et i l a le cou et la po i t r ine m a r q u é s de 
raies f o n c é e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les Ca 
t o b l é p a s habi ten t le sud de l ' A f r i q u e , jusque ve* 
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l ' é q u a i e u r . I ls é t a i e n t autrefois communs au Cap; 
i ls en on t presque c o m p l è t e m e n t d isparu. Us 
sont encore t r è s - n o m b r e u x dans le pays des H o t 

tentots. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A u di re des 

mei l leurs observateurs, les gnous é m i g r e n t cha
que a n n é e ; A . S m i t h c ro i t qu ' i l s sont p o u s s é s 
par u n in s t i nc t analogue à celui des oiseaux ; j e 
pense que ce n'est que le manque de n o u r r i t u r e 
qu i les f a i t se d é p l a c e r . Ce sont des an imaux t r è s -
agiles, admirab lement d o u é s pour vivre dans les 

grandes plaines. 
Pr ingle les a vus devenir comme fous quand 

on suspend à une perche u n drapeau é c a r l a t e . 
I l s ont l ' a i r de voulo i r fondre sur l ' homme, s'en
fu i en t au moindre geste m e n a ç a n t , reviennent, 
se sauvent de nouveau, s ' a r r ê t e n t . 

Gordon d i t qu ' i ls ne qu i t ten t po in t leur place, 
m ê m e quand ils sont poursuivis par u n grand 
nombre de chasseurs. Ils entourent ceux-c i d 'un 
cercle sans fin; ils t ou rnen t au tour d'eux, faisant 
les bonds et les cabrioles les plus comiques. 

On vo i t parfois de vieux gnous solitaires ou r é 
unis à quatre ou c inq , rester des heures e n t i è r e s 
immob i l e s , à c o n s i d é r e r les mouvements des au
tres animaux, en faisant entendre des soupirs, a l 
ternat ivement longs et s a c c a d é s ; si u n chasseur 
s'approche d'eux, i ls r emuent la queue, sautent en 
l ' a i r , s 'enfuient rapidement en bondissant. Puis ils 
s ' a r r ê t e n t , et souvent deux d'entre eux se l i v r en t 
un combat . Us se p r é c i p i t e n t l ' u n sur l ' aut re , 
t omben t à genoux, se r e l è v e n t , d é c r i v e n t de nou
veaux cercles, agi tent l eur queue, courent dans 
la plaine, e n t o u r é s d 'un nuage de p o u s s i è r e . 

D'autres voyageurs f o n t d u gnou l ' image de la 
l i b e r t é , l u i accordent la force et le courage. Les 
Hot tentots racontent sur l u i nombre de fables, 
et les chasseurs e u x - m ê m e s , e n t r a î n é s p e u t - ê t r e 
par l'aspect fantast ique de l ' an ima l , en f o n t le 
h é r o s des aventures les plus é t r a n g e s . Tou jou r s 
est-il que ses habitudes sont aussi s i n g u l i è r e s 
que ses fo rmes . 

Ses mouvements sont cu r i eux . Le gnou va 
d 'ordinai re à l ' amble , et cela m ê m e lo r squ ' i l 
galope. Tous ses mouvements sont e x é c u t é s 
avec r a p i d i t é . I l se mont re en m ê m e temps gai , 
encl in à jouer , comme n u l autre r u m i n a n t . Dans 
le combat , la femel le f a i t preuve d'autant de cou
rage que le m â l e . Sa voix ressemble au beu
glement d u b œ u f . Les jeunes ont une sorte de 
b ê l e m e n t nasonnant, que les colons hollandais 
traduisent par : « Noeja Goedo Avond, » c 'es t -à-
di re , Mademoisel le , bonsoir 1 I l s disent y avoir 
é t é souvent t r o m p é s . 

Le gnou est t r è s - b i e n d o u é sous le r appor t des 
sens, sur tout sous ce lu i de la vue, de l ' o u ï e et de 
l ' odora t ; i l est moins bien p a r t a g é relativement 
à l ' in te l l igence . Son regard p a r a î t ê t r e celui d'un 
f o u . 

On ne sait r i e n au suje t de sa r ep roduc t ion ; l'on 
ignore si la femel le a u n o u deux petits par po r t ée . 

Chasse. — Le gnou cou r t t r è s -v i t e et long
temps, ce q u i r end sa chasse t r è s - d i f f i c i l e . On 
d i t qu ' i l f o n d sur le chasseur, et cherche à le 
tuer à coups de cornes et à coups de pied, 
quand i l vo i t q u ' i l ne peut plus é c h a p p e r par la 
f u i t e ; que, b l e s s é , i l se j e t t e à l 'eau ou dans un 
p r é c i p i c e , pour met t re f i n à ses douleurs . 

Les Hottentots le tuen t avec des f l è c h e s empoi
s o n n é e s ; les Cafres le guet tent d e r r i è r e des buis
sons, et l u i percent le c œ u r d ' u n coup de lance 
ou d'une f l è c h e . 

U n gnou pour su iv i se compor te comme le tau
reau sauvage; comme l u i , i l r e l è v e la t ê t e , se 
baisse, rue avant de s ' enfu i r , c o n s i d è r e son en
n e m i . Auss i , c o m m e lé d i t C u m m i n g , les gnous 
ne p rennen t pas la f u i t e m ê m e quand plusieurs 
des leurs sont t o m b é s . U n t roupeau de gnous 
laisse parfois approcher les chasseurs j u s q u ' à 
une fa ib le distance sans penser à s 'enfuir . Le 
b r u i t de la d é t o n a t i o n les eff raye beaucoup et 
leur f a i t f a i re les bonds les p lus d r ô l e s . Ce n'est 
que r a remen t q u ' o n p r end les gnous dans des 
collets ou dans des fosses. 

C a p t i v i t é . — Les v ieux gnous se comportent 
comme des fous , en c a p t i v i t é ; les jeunes perdent 
u n peu de l eu r sauvagerie, mais restent toujours 
d é s a g r é a b l e s , et c'est b ien va inemen t q u ' o n ten
tera i t de les acc l imate r dans d 'autres pays. Le 
gnou cap t i f est t o u j o u r s indomptab le , ind i f fé 
rent aux caresses, aussi b i en q u ' à la perte de sa 
l i b e r t é . U s'approche de la g r i l l e de son enclos 
lo rsqu 'on l u i p r é s e n t e de la n o u r r i t u r e , mais 
n 'en t é m o i g n e nu l l e reconnaissance, va ind i f fé 
r e m m e n t d ' un spectateur à l ' au t re . 

U n gnou v ivan t que j ' a i v u au J a r d i n zoologique 
d 'Anvers , a f a i t sur m o i une impress ion fantasti
que. A u repos, i l a l ' a i r d ' u n b œ u f , mais sa mar
che à l ' amble l 'en d is t ingue b i e n . I l lève le pied 
de d e r r i è r e avant c e l u i de devant . U est d i f f i c i l e 
de le fa i re t ro t t e r , et quand on l u i fa i t violence, 
i l se me t en c o l è r e , mais ne peut f a i r e de grands 
bonds . 

Usages e t p r o d u i t s . — L e gnou a la m ê m e u t i 
l i t é que les autres a n i m a u x sauvages de l ' A f r i q u e . 
On mange sa viande, q u i est tendre et succulente; 
de sa peau on f a i t d u c u i r ; de ses cornes , des 
manches de couteaux et divers autres objets*. 
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L E S C A P R I D É 

Die Ziegen, 

Que nous regardions les chèvres et les mou
tons comme des fami l l es ou des genres d i f fé 
rents, peu impor t e ; la classification n'est pas ce 
qu i nous p r é o c c u p e le plus ; elle n'est pour nous 
qu 'un moyen de ranger les an imaux les uns p r è s 
des autres. La p lupa r t des naturalistes ne voient 
dans les antilopes, les c h è v r e s , les moutons et 
les b œ u f s q u e des genres d'une m ê m e f a m i l l e , 
tandis que d'autres en f o n t autant de fami l les 
distinctes. On ne peut n ier q u ' i l n 'y a i t autant 
de ressemblance entre les moutons et les c h è 
vres qu'entre les diverses e s p è c e s d ' a n t i l o p i d é s , 
mais d'un autre c ô t é les d i f f é r e n c e s sont assez 
t r a n c h é e s pour que nous nous croyions a u t o r i s é s 
à suivre la divis ion de F i tz inger . 

C a r a c t è r e s . — Les c h è v r e s sont des r u m i 
nants de moyenne ta i l le ; i ls ont le corps gros, 
for t , les jambes vigoureuses, peu é l e v é e s ; le cou 
ramassé , la t ê t e relat ivement cour te , le f r o n t 
large, les yeux grands et vifs ; les oreilles dres
sées, pointues, t r è s - m o b i l e s . Les cornes existent 
chez les deux sexes; elles sont à deux o u quatre 
pan? a r rond is , à stries d'accroissement a n 
nuel bien m a r q u é e s ; elles se recourbent s i m 
plement en a r r i è r e , en demi-cercle, ou se con
tournent au sommet en f o r m e de ly re . Celles des 
mâles sont plus fortes que celles des femelles. 
Les fossettes lacrymales f o n t toujours d é f a u t . 
La femelle a deux mamelons . L a f o u r r u r e est 
u n f in duvet recouvert de soies g r o s s i è r e s . Chez 
plusieurs e s p è c e s , les soies sont assez épa i s ses ; 
chez d'autres, elles f o r m e n t une c r i n i è r e ou une 
barbe. La robe est f o n c é e , de couleur de terre 
ou de roche, g é n é r a l e m e n t brune ou grise. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c a p r i d é s 
habitaient o r ig ina i rement le centre et le sud de 
l 'Asie, l 'Europe, le n o r d de l ' A f r i q u e ; au jou r 
d 'hui , quelques e s p è c e s sont r é p a n d u e s sur tou te 
la surface de la te r re . Une seule est propre à 
l ' A m é r i q u e d u N o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les c a p r i d é s 
vivent sur les montagnes, o ù i ls recherchent les 
lieux les plus sauvages, les plus sol i taires; p l u 
sieurs espèces monten t j u squ ' au de l à de la l i m i t e 
des neiges é t e r n e l l e s . I ls se t iennent dans les p â 
turages secs, e x p o s é s au solei l , dans les f o r ê t s 
c l a i r - s e m é e s , les b r u y è r e s , les rochers qu i s ' é l è 
vent au m i l i e u des neiges et des glaces. E n h iver , 
ils descendent vers la p la ine . 

S - C A P R J E 

The Goats. 

Les capridés sont des animaux sociables, les
tes, v i f s , t ou jours en mouvement , p rudents , r u 
sés m ê m e . I ls courent , sautent sans cesse et, ne 
se couchent que pour r u m i n e r . Les vieux boucs 
bannis des t roupeaux, vivent solitaires. Quoique 
les c a p r i d é s r ô d e n t la n u i t , i ls on t cependant des 
habitudes plus diurnes que nocturnes. Leurs 
q u a l i t é s se manifestent dans toutes les occasions. 
Ils sautent et g r i m p e n t avec une grande agi
l i t é , et f o n t preuve d 'un courage, d 'un jugemen t , 
d 'une r é s o l u t i o n remarquables. Us marchent 
d 'un p ied s û r dans les endroits les plus p é r i l 
l e u x ; ils regardent avec i n d i f f é r e n c e au f o n d des 
a b î m e s les plus a f f r eux ; exempts de ver t ige , ils 
se t iennent sur les c r ê t e s les plus é t r o i t e s ; i ls 
b routen t avec une t é m é r i t é sans é g a l e dans les 
l ieux les plus dangereux; ils ont en out re une 
t r è s - g r a n d e v igueur et r é s i s t e n t longtemps à . l a 
fa t igue . Ils sont donc propres à hab i te r u n pau 
vre domaine, o ù le m o i n d r e chaume , la plus 
petite f eu i l l e ne s ' a c h è t e n t qu 'au p r i x des plus 
grands efforts . I ls a iment à j oue r entre e u x , et 
sont prudents et c ra in t i f s vis-à-vis des autres 
an imaux . A u moindre b r u i t i ls prennent la f u i t e , 
sans que l ' on puisse di re cependant qu ' i l s soient 
peureux ; car, au besoin, i ls combat tent avec 
courage et vail lance, et paraissent m ê m e prendre 
u n cer ta in plais i r à la l u t t e . 

Les c a p r i d é s se nourrissent de toutes les p l an 
tes savoureuses q u i croissent sur les mon ta 
gnes. Us sont gourmands, choisissent les m e i l 
leurs morceaux , savent parfa i tement t rouver 
les bons p â t u r a g e s , et à cet effet voyagent sou
vent d 'un endro i t à u n autre . Tous a iment le 
sel et recherchent les endroits o ù i ls en t r o u 
vent. I ls ont besoin d'eau et f u i e n t les l i eux où i l 
n ' y a n i sources n i ruisseaux. 

L ' o u ï e , la vue et l 'odorat , sont bien et é g a l e 
men t d é v e l o p p é s chez les c a p r i d é s ; cependant 
la vue est p e u t - ê t r e le sens le moins par fa i t . 
Leur intel l igence est assez grande; leur m é m o i r e 
n'est pas remarquable , mais i ls savent prof i te r 
de l ' e x p é r i e n c e et év i t e r avec beaucoup de p r u 
dence les dangers q u i les menacent . Certaines 
e s p è c e s sont capricieuses, d'autres sont m é 

chantes. 
Le nombre des petits varie d ' un à qua t re . Les 

e s p è c e s sauvages n 'en ont jamais plus de d e u x ; 
les e s p è c e s domestiques en ont rarement quatre . 
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Les petits naissent bien d é v e l o p p é s , les yeux o u 
verts, et peuvent suivre leurs parents quelques 
minutes a p r è s la naissance. Dès le p remier j o u r 
de leur vie , ils courent dans la montagne avec 
autant de hardiesse et de s é c u r i t é que les vieux 

ind iv idus . 
Usages e t p r o d u i t s . — On peut di re que tous 

les c a p r i d é s sont des an imaux ut i les . Les d é g â t s 
qu ' i ls causent sont t r op min imes pour balancer 
l'avantage dont ils sont pour nous; leur u t i l i t é 
est donc incontes table , sur tout dans certains 
pays o ù , sans eux, de vastes é t e n d u e s de terrains 
seraient improduct ives . Les montagnes sauvages 
d u sud de l 'Europe sont couvertes de t roupeaux 
de c h è v r e s , qu i paissent là o ù l ' homme ne peut 
poser son pied. On peut t i r e r p r o f i t de t ou t dans 
les c a p r i d é s : de la viande, de la peau, des cor 
nes, des poils. Les c h è v r e s domestiques nous 
donnent en outre du la i t et sont la richesse d u 
pauvre. 

C l a s s i f i c a t i o n . — I l y a grande discussion en
tre les naturalistes au sujet du nombre des capr i 
dés . On a de la peine à trouver leurs c a r a c t è r e s 
d i f f é ren t i e l s , tant les e s p è c e s se ressemblent , et 
tant l 'observation de leurs m œ u r s est chose d i f -
cile. Chaque e s p è c e , cependant, p a r a î t avoir u n 
cercle de dispersion res t re in t ; chaque c h a î n e 
de montagnes a ses c a p r i d é s . 

Toutes ces e spèces peuvent ê t r e r a p p o r t é e s à 
trois genres : les bouquet ins , les c h è v r e s et les 
k é m a s ou d e m i - c h è v r e s . U nous serait d i f f i c i l e 
de donner l 'h is toi re c o m p l è t e de ces d i f f é r e n t s 
genres ; nous ne pouvons qu'esquisser à grands 
traits les allures de quelques e s p è c e s ; du reste, 
nous ne connaissons pas m ê m e , à f o n d , toutes 
les habitudes de la c h è v r e domestique. 

LES BOUQUETINS — 1BEX. 

Die Steinbôcke, The Ibex. 

Caractères. — Le caractère essentiel de ce 
genre r é s i d e dans les cornes, q u i sont habi tuel le
ment noueuses, peu divergentes, et soutenues 
par des axes osseux, dont tout l ' i n t é r i e u r est c e l -
lu leux . Les e s p è c e s q u i le composent ont aussi 
le museau e n t i è r e m e n t ve lu . 

Les bouquetins sont les premiers d'entre les 
c a p r i d é s , et des plus nobles p a r m i les an imaux 
sauvages, i l s habi tent les montagnes de l 'ancien 
monde, et sont tou t à f a i t c o n f o r m é s pour vivre 
dans des r é g i o n s é l evées , o ù de grands m a m m i 
f è r e s ne pourra ient p r o s p é r e r . Ce n'est pas que 
tous soient r e l é g u é s à des hauteurs e x t r ê m e s , 

u n grand nombre se m o n t r e n t à de moyennes 
alt i tudes, mais tous é v i t e n t la p l a i n e . E n outre, 
chaque bouque t in n'a qu 'une aire de dispersion 
t r è s - l i m i t é e . Quelques natural is tes , à v r a i dire, 
veulent ne vo i r dans tous ces bouquet ins que 
des v a r i é t é s d 'une seule e s p è c e ; mais comment 
nous expl iqueront- i l s que cette e s p è c e o r ig i 
nelle se soit assez r é p a n d u e pour se t rouver non-
seulement dans les Alpes , les P y r é n é e s et la 
Sierra-Nevada, mais encore dans le Caucase, dans 
les hautes montagnes de l 'Asie centrale , les mon-
tagnes de l 'A rab i e P é t r é e et de l 'Abyssinie? Les 
c a r a c t è r e s d i f f é r e n t i e l s assez impor tan t s que pré
sentent ces bouque t ins , ceux su r tou t que l'on 
t i r e de la f o r m e des cornes, ne sont pour ces na
turalistes que des c a r a c t è r e s accessoires, dus à 
des v a r i é t é s c l i m a t é r i q u e s . Je ne puis me ranger 
à pare i l avis. On peut accorder que les chasses 
qu ' on f a i t aux bouquet ins les aient repoussés 
dans les hauteurs ; mais on ne peut admettre que 
ces an imaux soient capables de parcouri r les 
é n o r m e s é t e n d u e s de plaines q u i s é p a r e n t ces 
montagnes. Nous sommes donc p o r t é à regarder 
ces formes c o m m e au tan t d ' e s p è c e s . Ce faisanl, 
nous avons u n genre t r è s - r i c h e : l 'Europe comp
tera i t quat re , et p e u t - ê t r e c i n q bouquet ins ; le 
p remier (ibex alpinus), est p ropre aux Alpes; le 
second (ibex pyrenaicus), habite les P y r é n é e s ; 
le t r o i s i è m e (ibex hispanicus), la Sierra-Nevada; 
le q u a t r i è m e (ibex caucasicus), et p e u t - ê t r e le cin
q u i è m e (ibex Pallasi), le Caucase. 

P a r m i les e s p è c e s é t r a n g è r e s au continent eu
r o p é e n , on peut compte r : Y ibex sibiricus, qu i ha
b i te la S i b é r i e ; Yibex creticus, de C r è t e ; Yibex 
Beden, de l 'Arab ie P é t r é e ; Yibex Walus, de l 'A
byssinie ; Yibex armatus, de l a Barbar ie ; Yibex 
skyn, et Yibex tubericornus de l 'Himalaya ; enfin, 
Yibex americanus, des Montagnes-Rocheuses, 
dans l ' A m é r i q u e d u N o r d . 

Tous ces a n i m a u x , à l a v é r i t é , se ressemblent 
beaucoup par le p o i l , par la cou l eu r ; i ls ne dif
f è r e n t , en que lque sorte, que par la fo rme des 
cornes et par la barbe ; mais, pour la p lupar t des 
naturalistes, ces c a r a c t è r e s ne sont pas suffisam
men t d i s t inc t i f s . Quoique nous n'ayons pas assez 
de m a t é r i a u x pour pouvo i r nous prononcer avec 
parfai te assurance sur ce su je t , c o m m e jusqu ' ic i 
on n'a pas encore m o n t r é une t r ans i t i on d'une 
f o r m e à une au t re , nous persisterons, j u s q u ' à 
nouvel ordre , à c o n s i d é r e r les bouquet ins que 
nous venons de n o m m e r c o m m e autant d ' e s p è c e s . 
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f ïg . 279. Le Bouquetin des Alpes 

LE BOUQUETIN DES ALPES — IlfEX ÀLPINUS. 

Der Alpensteinbock, The Ibex. 

Caractères. — Le bouquetin des Apes (fig. 279) 
est u n fier et noble an ima l de l m , 4 5 à l m , 6 0 de 
long, de 66 cent, à 1 m è t r e de haut , et du poids 
de 75 à 100 k i logrammes . Tou t en l u i r évè l e la 
force. I l a le corps r a m a s s é , v igoureux ; le cou de 
longueur moyenne ; la t ê t e re la t ivement peti te , 
le f r o n t f o r t e m e n t b o m b é ; les jambes fortes , de 
moyenne hauteur ; les cornes solides ; les yeux 
vifs , à expression hardie et in te l l igente ; le p o i l 
é p a i s , va r ian t suivant les saisons ; l ong , grossier, 
c r é p u , terne, en h ive r ; cour t , f i n , b r i l l a n t , en é t é ; 
pendant la f ro ide saison, i l est m ê l é d ' u n duvet 
é p a i s , q u i tombe en é t é ; chez le m â l e , les poils 
de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e sont u n peu plus a l 
l o n g é s , mais sans cependant f o r m e r une barbe ; 
«amais i ls n 'on t p lus de 6 cent . , les autres poils 
sont tous à peu p r è s de m ê m e longueur . Sa 
couleur est assez u n i f o r m e , et varie avec l ' â g e 

Basa M. 

et les saisons : en é t é , c'est le gris roux q u i do
m i n e ; en h iver , le gris j aune ou le f a u v e ; le dos 
est moins f o n c é que le ventre et porte une raie 
d ' un brun> cla i r , fa ib lement m a r q u é e ; le f r o n t , 
le sommet de la t ê t e , le nez, la gorge sont d 'un 
b r u n f o n c é ; d u fauve roux se mon t r e au m e n t o n , 
en avant de l 'œi l , au-dessous de l 'o re i l le et en ar
r i è r e des narines. Les oreil les sont d ' un b r u n 
fauve en dehors, b l a n c h â t r e s en dedans; la p o i 
t r i ne , le cou , les flancs sont plus f o n c é s que le 
reste d u corps ; les jambes sont d ' u n b r u n n o i r ; 
la l igne m é d i a n e i n f é r i e u r e d u corps est blanche ; 
la face s u p é r i e u r e d e l à queueest b rune , sa pointe 
é t a n t d ' u n b r u n n o i r ; une bande fauve c la i r 
descend le long des jambes de d e r r i è r e . La teitote 
devient de plus en plus u n i f o r m e à mesure que 
l ' an ima l v i e i l l i t . 

Les cornes existent chez les deux sexes. L e 
vieux m â l e en a de remarquables par l eu r force 
et l eur grandeur . Elles se recourben t en a r r i è r e 
en f o r m e d'arc ou de croissant. T r è s - é p a i s s e s à 
l eur racine, elles sont, à ce niveau, voisines l ' une 

I I — 173 
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de l 'autre, puis elles vont en s'amincissant et en 
s ' é l o i g n a n t de plus en plus. L e u r t ranche r e p r é 
sente u n q u a d r i l a t è r e a l l o n g é , l é g è r e m e n t r e n 
t r an t en a r r i è r e , et s'amincissant vers la pointe . 
Les cercles d'accroissement f o r m e n t des n œ u d s et 
des saillies t r è s - p r o n o n c é s , sur tout sur la face 
a n t é r i e u r e ; ils sont moins m a r q u é s sur les faces 
l a t é r a l e s ; faibles vers la pointe et vers la racine, 
i ls sont saillants et s e r r é s vers le m i l i e u . Les 
cornes croissent d 'une m a n i è r e en quelque sorte 
i l l i m i t é e ; plus len tement cependant chez les 
v ieux bouquet ins que chez les jeunes. Elles 
peuvent at teindre une longueur de 90 cent, à 
l m , 1 5 , et u n poids de 7 à 45 k i logrammes . 
Les cornes de la femel le ressemblent plus à 
celles de la c h è v r e domestique q u ' à celles du 
bouquet in m â l e . Elles sont re la t ivement petites, 
presque cyl indr iques , m a r q u é e s de sillons trans
versaux, et s implement r e c o u r b é e s en a r r i è r e ; 
elles ne d é p a s s e n t pas une longueur de 46 à 20 
cent. 

Les cornes apparaissent d é j à à u n m o i s ; chez 
le bouquet in d 'un an, elles ne sont encore que de 
courts t r o n ç o n s , o f f r an t i m m é d i a t e m e n t au-dessus 
de la racine une p r e m i è r e saillie transversale ; à 
deux ans, i l y a deux o u t ro is sail l ies; à t ro is 
ans, les cornes ont 50 cent, de long ; le nombre 
de saillies devient plus c o n s i d é r a b l e , va t o u 
jours en augmentant , et a t te in t le ch i f f r e de 24 
chez les v ieux sujets. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o n a c r u pen
dant u n cer ta in temps que ce noble an ima l avait 
c o m p l è t e m e n t d isparu . Duran t plusieurs a n n é e s 
o n n 'en avait v u aucun, et tous les amateurs de 
chasse et tous les naturalistes se d é s o l a i e n t de la 
d i spar i t ion d u bouque t in ; heureusement i l n 'en 
é t a i t r i e n . L ' e s p è c e habi te encore nos hautes 
montagnes, en t r è s - p e t i t n o m b r e , i l est v r a i . 

A u t r e f o i s , le bouque t in devait peupler toute la 
c h a î n e des Alpes. I l y a plusieurs s i è c l e s , i l pais
sait p e u t - ê t r e sur les p â t u r a g e s les moins é levés ; 
de nos jours on ne le t rouve plus que dans les 
montagnes q u i entourent le m o n t Rose. U a dis
p a r u du reste des Alpes , et depuis longtemps 
d é j à ; i l y a des centaines d ' a n n é e s que les b o u 
quetins vont en d i m i n u a n t , et s i , au dernier s i è 
cle, on n'avait pr is pour les p r o t é g e r des mesures 
p a r t i c u l i è r e s , i l n ' y en aura i t p e u t - ê t r e plus u n 
seul a u j o u r d ' h u i . 

D ' a p r è s les anciens his tor iens, les bouque t ins , 
comme nous venons de le d i re , habi ta ien t au 
t refois toutes les Alpes Suisses et Al lemandes ; 
ce ne f u t que dans les temps a n t é - h i s t o r i q u e s 
qu ' i l s descendirent jusque dans les Alpes i n f é 

r ieures. I ls devaient ê t r e c o m m u n s au temps des 
Romains , car i l n ' é t a i t pas rare de v o i r cent à 
deux cents bouquet ins vivants a m e n é s à Rome, 
pour y f igure r dans les j e u x du c i r q u e . A u quin
z i è m e s i èc le , ces a n i m a u x é t a i e n t d é j à rares en 
Suisse; en 4550, le dernier f u t t u é dans le can
t o n de Glar i s ; dans les Grisons, le gouverneur 
de Gastel ne p u t q u avec peine en t rouver en 
1574, p o u r l ' a r ch iduc d ' A u t r i c h e . E n 1612, la 
chasse au bouque t in f u t d é f e n d u e dans la Haute-
Engadine sous peine d 'une amende de 50 cou
ronnes, mais i n u t i l e m e n t . Dans le T y r o l et le 
Salzbourg, on ne vo i t p lus de bouquet ins depuis 
plus d ' u n s i è c l e . D ' a p r è s ce que rapportent 
Schrank et M o l l (1), les bouquet ins se t rouvè ren t 
en dernier l i e u dans les montagnes d u Zi l ler thal . 
Dans la p r e m i è r e m o i t i é d u s e i z i è m e s i èc le , cette 
chasse appartenai t aux seigneurs de Keutsch-
bach ; mais , c o m m e à cette é p o q u e , chaque par
tie du bouque t in t r o u v a i t son e m p l o i en théra
peu t ique , i l y avait t a n t de braconniers , qu'en 
1561 le seigneur de Keutschbach i m p l o r a assis
tance de son suzerain, l ' a r c h e v ê q u e de Salzbourg, 
lequel , en 1584, p r i t p o u r l u i le d r o i t de chasse. 
Les a r c h e v ê q u e s f i r e n t l eur possible pour préserver 
les bouquet ins d 'une des t ruc t ion c o m p l è t e . Ils 
q u a d r u p l è r e n t le n o m b r e de leurs garde-chasses, 
en p l a c è r e n t sur les rochers les p lus é l evés , et f i 
r en t prendre des jeunes bouquet ins p o u r les élever 
dans des parcs. Quatre-vingt ou quatre-vingt-dix 
des plus adroi ts et des p lus courageux chasseurs 
é t a i e n t o c c u p é s d u mois d ' a v r i l j u s q u ' a u mois 
de j u i n à prendre les bouque t ins q u i descen
daient dans les p â t u r a g e s , lors de la fonte des 
neiges. E n t ro i s é t é s , cependant, i ls ne purent 
capturer que deux m â l e s , qua t re femelles et trois 
pet i ts . I l en f u t ainsi pendant t o u t le s ièc le ; les 
a r c h e v ê q u e s envoyaient ces bouquet ins en ca
deaux aux cours é t r a n g è r e s . P o u r u n os de 
c œ u r de bouque t in , on payai t u n ducat ; pour 
une corne t r o u v é e , deux re ichsthalers ; pour un 
b é z o a r d de chamois , deux f l o r i n s . Auss i , en 1666 
n 'y ava i t - i l p lus dans le Z i l l e r t h a l que quelques 
bouquet ins et env i ron 60 chamois . A pa r t i r de 
ce m o m e n t , i l f u t d é f e n d u de tue r u n bouque t in , 
sans une permiss ion d o n n é e par l ' a r c h e v ê q u e 
l u i - m ê m e . Chaque a n n é e o n accorda 100 écus 
aux p r o p r i é t a i r e s des Alpes , p o u r qu ' i l s ne con
duisissent pas leurs bestiaux sur les hauts p â t u 
rages, h a b i t é s par les bouque t ins . E n 1694, i l y 
avait de nouveau 72 bouque t ins m â l e s , 83 f e m e l 
les, 24 peti ts et 375 chamois . 

(1) Schrank et Moll, Naturhistorische Briefe ûber ORst**. 
rrich. Salabourg, 1784. n w e r » 



L E B O U Q U E T I N D E S A L P E S . 587 

Mais le braconnage r e c o m m e n ç a , et l 'arche
v ê q u e fit de nouveau prendre des bouquet ins 
^ o u r l e s é l e v e r dans des parcs, ou pour en faire 
'des cadeaux. E n 1706, on p r i t encore 5 m â l e s et 
7 femelles, et à p a r t i r de ce m o m e n t l ' on n'en 
v i t plus aucun. E n 1784, i l y avait b ien , i l est 
vrai , 15 bouquet ins à H e l l b r o n n , mais ils prove
naient du P i é m o n t . 

En 1809, f u t t u é le dernier bouque t in au 
Valais. E n 1821, ces an imaux é t a i e n t devenus 
tellement rares en Savoie, que Z u m m s t e i n plaida 
leur cause avec la p lus grande ardeur. U ob t in t 
du gouvernement que la chasse en f û t d é f e n d u e 
sous les peines les plus s é v è r e s , et ce n'est 
qu'en employant ce moyen que ces an imaux se 
sont c o n s e r v é s . I l y a trente ans, on c r u t avoir 
t u é les derniers, aux Aigu i l l e s rouges et à la 
Dent des bouquet ins . Quelques a n n é e s plus t a rd , 
sept bouquetins f u r e n t e n t r a î n é s par une avalan
che p r è s d ' A r o l l a ; o n regarda alors la race 
comme é t e i n t e . Pendant douze ans, on n 'en v i t 
plus de trace. Mais a u j o u r d ' h u i , au rappor t de 
Tschudi , par suite des lois sur la chasse, s é v è r e 
ment o b s e r v é e s dans le P i é m o n t , on vo i t des 
troupeaux de 10 à 18 bouquet ins sur le versant 
sud d u m o n t Rose. On a plusieurs fois c h e r c h é 
à les acclimater de nouveau en Suisse, mais 
toutes les tentatives on t é t é et resteront i n f r u c 
tueuses. Les m u s é e s o f f r en t de tels p r i x pour u n 
bouque t in , qu 'on les chasse m a l g r é toute la 
sévér i t é des lo i s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les b o u 
quetins vivent par petits t roupeaux ; i ls en é lo i 
gnent les vieux m â l e s , m é c h a n t s et maussades. 
Us se t iennent sur les p â t u r a g e s les plus é levés , 
sur la l i m i t e des glaciers et des neiges é t e r n e l l e s . 
Les m â l e s recherchent sur tou t les hauteurs, 
les c r ê t e s e s c a r p é e s . Us restent c o u c h é s ou de
bout, immobi le s à la m ê m e place, des j ou r s 
entiers, disent des chasseurs dignes de f o i , de 
p r é f é r e n c e sur une saillie de rocher , le dos cou
vert, et ayant u n vaste hor i zon devant eux. 
. Les femelles et les jeunes recherchent des 
endroits plus commodes et moins é l evés . L a 
nu i t , le t roupeau descend dans les f o r ê t s , et en 
remonte au lever d u solei l . E n é t é , les bouque
t ins recherchent les versants e x p o s é s au n o r d 
et le voisinage des glaciers ; en hiver , par contre , 
i ls p r é f è r e n t les versants m é r i d i o n a u x . 

Us d é t e s t e n t la chaleur b r û l a n t e d u sole i l , 
comme le f r o i d e x t r ê m e , auquel cependant, i ls 
paraissent insensibles. On a vu de v ieux b o u 
quetins demeurer des heures e n t i è r e s sur u n 
rocher , immobi le s comme une statue, tandis 

que la t e m p ê t e mugissait au tour d'eux ; on a en 
t u é , q u i avaient les oreilles g e l é e s . De jeunes 
bouquet ins doivent parfois succomber au f r o i d . 

Peu de ruminants , le chamois, p e u t - ê t r e le 
goral et le k l ippspr inger , sont en é t a t de gravi r 
aussi b ien les montagnes que le bouque t in . 
Tous les mouvements de cet an ima l sont vifs et 
faciles. Le bouque t in a une course rapide et sou
tenue. I l g r impe avec une l é g è r e t é incroyable , 
cour t avec une aisance et une s é c u r i t é sans 
é g a l e s sur des parois de rochers, o ù i l t rouve à 
peine o ù poser son pied . L a moindre i n é g a l i t é , 
que l 'œi l de l ' homme n'apercevrait m ê m e pas, 
l u i su f f i t , une fente, u n t r o u l u i servent c o m m e 
autant d ' é c h e l o n s . On a v u des bouquet ins se 
t en i r avec leurs quatre pieds sur u n p i eu . Schinz 
a r e m a r q u é qu ' i l s at teignaient tou jour s la place 
vers laquelle ils visaient. A Berne u n jeune b o u 
que t in a p p r i v o i s é sauta sur la t ê t e d 'un h o m m e de 
haute t a i l l e , et s'y m a i n t i n t debout sur ses pieds. 
On en v i t u n autre se t en i r au haut d u l in teau 
d'une porte et g r i m p e r à un m u r ver t ica l , sans 
autre po in t d 'appui que les saillies des moel lons 
don t le m o r t i e r s ' é t a i t d é t a c h é . E n t rois bonds, 
i l a t t e ign i t le hau t d u m u r . I l se m i t en face d u 
b u t q u ' i l devait a t te indre , le c o n s i d é r a , f i t à petits 
pas u n c h e m i n é g a l , r ev in t à la m ê m e place, 
s'appuya sur ses pattes, c o m m e pour les essayer, 
puis bond i t et en t ro is bonds f u t au sommet . 
E n sautant, le bouque t in semble ne pas t ouche r 
les murs ou les rochers . A le vo i r ainsi b o n d i r , 
on d i r a i t une ba l le . L o r s q u ' i l est p o u r s u i v i , i l 
cour t sur les glaciers plus f ac i l ement que ne le 
f a i t le chamois ; i l les év i t e cependant. 11 traverse 
les a b î m e s et les p r é c i p i c e s avec la p lus grande 
s é c u r i t é ; i l bond i t , en j ouan t , d ' u n rocher sur u n 
autre , et saute des plus grandes hauteurs sans 
h é s i t e r . 

Les anciens naturalistes on t d o u é le b o u q u e t i n 
de f a c u l t é s surprenantes ; beaucoup de leurs f a 
bles se sont transmises de g é n é r a t i o n en g é n é r a 
t i o n , et t rouvent encore faveur a u j o u r d ' h u i p a r m i 
le vu lga i re . A i n s i , Gessner c ro i t que le bouque t in 
tombe sur ses cornes en sautant en bas d 'un ro
cher, o u q u ' i l s'en sert pour a r r ê t e r les pierres 
roulantes q u i pour ra ien t les blesser. Quand i l 
vo i t q u ' i l va m o u r i r , disent encore ces fables, i l 
monte sur la c ime la plus é l e v é e , appuie ses cor
nes contre u n rocher , et marche en cercle j u s q u ' à 
ce que ses cornes soient u s é e s j u s q u ' à la racine ; 
alors i l tombe et meur t . 

La voix d u bouque t in ressemble à celle du cha
mois ; elle consiste, comme celle de ce dernier , 
en u n s i f f l ement , mais u n peu plus p r o l o n g é . 
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Quand i l est e f f r a y é , i l f a i t entendre une sorte 
d ' é t e r n u m e n t ; et s ' i l est en c o l è r e , i l souffle avec 
b r u i t par ses naseaux. Les jeunes b ê l e n t . 

L 'odora t et la vue sont les sens les plus par
faits du b o u q u e t i n ; l 'ou ïe est é g a l e m e n t excel
lente , et i l est b ien p a r t a g é sous le rappor t de 
l ' in te l l igence . L e bouquet in est c r a i n t i f , p rudent , 
j u d i c i e u x , et vo i t b i e n t ô t le danger q u i le mena
ce. I l est à peu p r è s impossible d 'approcher d 'un 
vieux m â l e . E n somme, ces an imaux ressemblent 
assez aux c h è v r e s par leurs habitudes, mais i ls 
sont plus calmes; cependant quand ils sont jeunes, 

i ls sont, comme elles, courageux, enclins au j e u 

et à la lu t t e . 
I l s se nourrissent des meil leures plantes des 

Alpes . E n h iver , et par le mauvais temps, i ls 
mangent les bourgeons de saules-nains, de b o u 
leaux , d 'aulnes, de rhododendrons , divers l i 
chens. Ils recherchent sur tout le f enou i l et l 'ab
sinthe, et diverses e spèces de joncs et de roseaux. 
I ls l è c h e n t avec plaisir le sel q u i recouvre cer
taines roches. 

Pendant qu ' i l s se rendent aux p â t u r a g e s , les 
bouquet ins se rencontrent souvent avec les cha
mois et les c h è v r e s . I ls é v i t e n t tou jours les pre
m i e r s ; i ls se m ê l e n t par contre aux autres, et 
s'accouplent avec elles sans grandes d i f f i c u l t é s . 

L a saison du ru t a l i eu en j anv ie r . Les m â l e s se 
l iv ren t alors de violents combats. Ils fondent l ' u n 
sur l 'autre, se l èven t sur leurs jambes de d e r r i è r e , 
cherchent à donner des coups de -cô te ; les é c h o s 
des montagnes retentissent d u choc de leurs 
cornes. Souvent ces combats deviennent dan
gereux à cause d u l i eu où i ls se l iv ren t , et plus 
d ' un jeune m â l e y perd la v ie . . L a femel le se 
donne au vainqueur . C inq mois a p r è s , à la fin de 
j u i n ou au commencement de j u i l l e t , elle met 
bas u n seul pe t i t , q u i a à peu p r è s la t a i l l e d ' u n 
c a b r i ; a p r è s l 'avoir n e t t o y é , elle par t avec l u i . L e 
jeune b o u q u e t i n est u n an ima l charmant . I l est 
recouver t d 'un p o i l l a i n e u x , et ce n'est qu 'en 
au tomne qu'apparaissent des soies longues et 
raides. Quelques heures a p r è s sa naissance, c'est 
u n montagnard presque aussi ha rd i que sa m è r e . 
Celle-ci le soigne avec tendresse, le t i en t propre , 
le l è c h e , le condui t , l u i b ê l e affectueusement, 
l 'appel le , t an t qu 'el le l 'a l lai te , se cache avec l u i 
dans une caverne de rochers, et ne l 'abandonne 
jamais que lorsque l ' h o m m e l u i p a r a î t devenir 
t r op dangereux, et qu 'e l le do i t sauver sa propre 
vie, n é c e s s a i r e à son pe t i t . E l le se r é f u g i e dans les 
endroits les plus e s c a r p é s , les l i eux les plus i m 
praticables. L e pet i t , l u i , se cache d e r r i è r e une 
pierre , dans une fente de rochers , et y reste i m 

m o b i l e , l 'œi l et l ' o re i l l e au guet. Sa robe grise, 
q u i s 'harmonise avec l a couleur des rochers, le 
f a i t é c h a p p e r aux regards; l 'œ i l d u faucon m ê m e 
ne peut r e c o n n a î t r e cet a n i m a l . J 'a i v u par expé
rience combien i l est d i f f i c i l e de d is t inguer un 
bouque t in c o u c h é sur le so l ; j ' a i e x a m i n é pen
dant des heures e n t i è r e s , avec une excellente 
lunet te , les rochers d u S i n a ï sans y v o i r ces ani
maux , don t les B é d o u i n s m ' a f f i r m a i e n t la p ré 
sence, et q u i n ' é c h a p p a i e n t quelquefois pas à 
leur œ i l p e r ç a n t . 

D è s que le danger est p a s s é , l a m è r e revient à 
son p e t i t ; tarde-t-elle t r o p , ce lu i - c i sort de sa 
re t ra i te , appelle sa nour r i ce et se cache de nou
veau. Sa m è r e est-elle b l e s s é e o u t u é e , i l fu i t 
d 'abord p l e i n d ' e f f r o i , mais i l revient sur ses 
pas, et demeure longtemps, t r i s te et inconsola
ble, à l ' endro i t o ù i l l 'a perdue . 

Ce q u ' i l y a de c u r i e u x , c'est que quand la 
m è r e revient b l e s s é e vers son p e t i t , celui-ci 
cour t à elle t o u t j o y e u x ; mais d è s q u ' i l a senti 
l 'odeur d u sang, i l p r e n d la f u i t e et aucune ca
resse ne peut le rappeler . O n observe le même 
f a i t chez d'autres r u m i n a n t s . 

E n cas de danger, la m è r e d é f e n d son petit . Le 
fameux chasseur de bouquet ins , le Valaisan Four-
n i e r , v i t u n e fois six bouquet ins femelles paissant 
avec leurs pet i ts . U n aigle p lana i t au-dessus 
d'elles ; elles se r é u n i r e n t avec leurs nourrissons 
au-dessous d 'une sai l l ie de rochers , et d i r igèren t 
leurs cornes vers l 'oiseau de pro ie , se guidant 
par l ' ombre que l 'a igle p ro je t a i t sur le sol . Après 
avoir o b s e r v é longtemps ce combat , Fournier y 
m i t fin en e f f rayan t l 'oiseau. 

Les autres ennemis d u b o u q u e t i n sont le lynx 
et le l o u p , et p e u t - ê t r e le g y p a è t e , mais ces divers 
an imaux ne s 'attaquent pas aux v i eux bouquetins. 

Chasse. — I l est probable que sans l 'homme 
les bouquet ins seraient encore n o m b r e u x dans 
les Alpes. L e u r chasse exerce u n a t t r a i t puissant, 
non-seulement par le haut p r i x d u g ib ier , mais 
encore par les é n o r m e s d i f f i c u l t é s qu 'e l le off re . 

« L a chasse d u b o u q u e t i n , d i t T s c h u d i (1), est 
u n pla is i r aussi p é n i b l e que dangereux; en 
Suisse i l y a peu d 'amateurs , et ce sont tous 
des Valaisans. L ' a u t o m n e est le m o m e n t qu'i ls 
choisissent pour se me t t r e en campagne, parce 
que c'est la saison o ù le g ib i e r est le p lus gras; 
i ls se d i r i gen t soit vers le groupe d u m o n t Rose, 
soit dans les Alpes d u P i é m o n t et de la Savoie. 
I c i , i l l eur f a u t u n r edoub lemen t d'adresse et de 
prudence pour ne pas ê t r e surpr is en cont ra -

(1) Tschudi, les Alpes, p. 650. 
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vention à l a l o i , q u i i n t e r d i t la chasse dans ces 
deux [pays. Assez l é g è r e m e n t a p p r o v i s i o n n é s , i ls 
doivent pa rcour i r pendant h u i t ou quinze j o u r s 
les hauteurs les plus inaccessibles et d o r m i r 
é t e n d u s sur le roc, o u m ê m e debout , en s'atta-
chant pour ne pas rou l e r dans l ' a b î m e . Le b o u 
quet in est plus d i f f i c i l e à a t te indre que tou t 
autre g i b i e r ; o n ne peut l 'a t taquer que d'en 
haut, aussi f a u t - i l que les chasseurs se l èven t de 
grand m a t i n p o u r le devancer sur les c r ê t e s les 
plus é l evées , o ù i l se r end de son c ô t é à la pointe 
du j o u r . Passer la n u i t sans aucun a b r i et dans 
le voisinage des neiges, ne se p r é s e r v e r d u dan
ger de m o u r i r de f r o i d qu 'en se l i v r a n t à u n v io 
lent exercice, i l y a d é j à de q u o i rendre u n peu 
amers les plaisirs de la chasse. M i l l e autres p é 
rils s 'ajoutent à ce lu i - l à ; une vie i l le chron ique 
nous raconte q u ' u n chasseur de chamois et de 
bouquet ins , traversant le glacier de L i m m e r -
nalp, t omba dans une profonde crevasse. Ses 
compagnons, le croyant pe rdu sans r e t o u r , r e 
c o m m a n d è r e n t son â m e à D i e u et c o n t i n u è r e n t 
leur marche ; cependant, en revenant de leur 
chasse^, ils s ' av i s è r en t d 'entreprendre quelque 
chose pour son salut . I l s coururen t au chalet q u i 
é ta i t à une demi-lieue de la crevasse, s ' e m p a r è 
rent d'une couver ture de l i t , l a seule ressource 
q u i s 'of f r î t à eux, la c o u p è r e n t en longues ban
des et rev inrent en toute h â t e . Pendant ce temps, 
le malheureux Staeri ( c ' é t a i t le n o m d u chas
seur enfoui dans la crevasse) endura i t le plus af
f r e u x mar ty re : en tombant i l s ' é t a i t i n s i n u é dans 
u n é t r o i t cou lo i r , entre des parois de glace; se 
retenant par les bras sur les bords et e n f o n c é 
j u s q u ' à la po i t r ine dans l 'eau g l a c é e , i l se voyai t 
à chaque instant sur le p o i n t de p é r i r , a P l o n g é 
« dans ce p r o f o n d cachot, d i t notre ch ron iqueur , 
« l 'eau, l ' a i r et la glace conspiraient à la f o i s c o n -
« t re l u i , et m e n a ç a i e n t ou de l ' englout i r , ou de 
« l ' é t ou f f e r , ou de l u i re t i re r son f ragi le appui , a 
E n f i n , la bienheureuse corde descend j u s q u ' à 
l u i , i l l 'attache avec soin au tour de son corps et 
monte lentement . T o u t p r è s d u b u t , les cour
roies se r o m p e n t et le malheureux candidatus 
mortis re tombe dans l ' a b î m e . L e reste de la corde 
n 'a t te ignai t plus j u s q u ' à l u i ^ et S t œ r i s ' é t a i t 
cassé le bras dans sa chute . Cependant ses c o m 
pagnons ne l 'abandonnent pas à son s o r t , et i ls 
coupent en bandes plus é t r o i t e s ce q u i l eur reste 
de la couver ture et l a lancent de nouveau. Staeri 
attache cette fa ib le corde autour de l u i , aussi 
solidement que le permet son bras c a s s é . L'as
cension recommence, et i l f a i t des effor ts d é s e s 
p é r é s pour seconder ses amis . L a d é l i v r a n c e s'ac

c o m p l i t e n f i n . A peine hors de danger, le pauvre 
chasseur tombe é v a n o u i , et i l f au t le po r t e r j u s 
q u ' à sa maison. Tou te sa vie i l parla avec e f f r o i 
des moments d'angoisse p a s s é s au f o n d de l a 
crevasse. 

« L e r é s u l t a t de la chasse d u bouque t in n'est 
nu l l emen t en rappor t avec tous les efforts , toutes 
les peines qu 'el le c o û t e ; aussi n 'y a-t- i l qu 'une 
passion violente q u i puisse e n t r a î n e r à braver 
de tels dangers. Cette passion, quelque é t r a n g e 
qu 'el le paraisse, exerce u n pouvo i r i r r é s i s t i b l e 
sur ceux q u i s'y l iv ren t , et les chasseurs p r é 
tendent q u ' i l n'est pas de sent iment plus d é l i 
cieux que ce lu i q u ' o n é p r o u v e à l 'aspect d u g i 
b ie r se p r é s e n t a n t à p o r t é e de f u s i l ; i l n 'y a pas 
de peine t rop grande pour acheter u n pare i l 
m o m e n t 1 P e u t - ê t r e le chasseur guette-t- i l depuis 
des semaines cette proie si d é s i r é e , don t i l n 'a 
encore a p e r ç u que la trace, et l 'espoir de l ' a t 
te indre l u i a f a i t supporter les fat igues de la 
j o u r n é e et le f r o i d des nu i t s . E n f i n l ' a n i m a l se 
mon t re , et la vue de son noble por t , de sa royale 
couronne, enf lamme le chasseur d ' u n nouveau 
zè le ; i l cour t sur la glace, plonge dans l ' a b î m e , 
gravi t les c r ê t e s les plus abruptes. T o u t à coup 
le bouque t in a disparu ; mais i l ne do i t pas ê t r e 
l o i n , i l est l à , sans doute , d e r r i è r e ce r o c h e r ; 
tournons-le doucement ; en effe t , le vo i là , se ba
l a n ç a n t sur la c ime ar ide . Le chasseur s'ap
proche, le c œ u r t r emblan t d ' e s p é r a n c e et de 
c ra in te ; i l vise, le coup re ten t i t dans le silence 
solennel des montagnes, et le bouque t in g î t au 
p ied d u rocher , b a i g n é dans son sang. 

« Des chasseurs nous ont la issé des r é c i t s v r a i 
men t a f f reux de leurs e x p é d i t i o n s contre les 
bouquet ins . A y a n t des semaines e n t i è r e s la m o r t 
en perspective ; ayant à supporter toutes les m i 
s è r e s que l ' on peut é p r o u v e r dans u n pays aussi 
d é s e r t , aussi inhospi ta l ie r que ce lu i o ù ces a n i 
maux se r encon t r en t ; r i e n ne peut les rebuter . 
Souvent l ' an ima l b lessé s 'enfui t , se p r é c i p i t e en 
bas d 'une paro i de rochers, et t o m b e au f o n d de 
l ' a b î m e , o ù seuls les aigles et les vautours peu
vent aller le chercher . Si le chasseur, p lus heu
reux, t i en t son bouque t in , i l n'est pas pour cela 
au bout de ses peines. I l vide la b ê t e , pour en d i 
minue r le poids ; i l en attache solidement la t ê t e 
et les jambes, passe son f u s i l sur son é p a u l e 
droi te , charge l ' an ima l sur sa t ê t e , et, por tan t 
ainsi u n fardeau de p r è s de 100 k i l og rammes , se 
me t en route au m i l i e u des rochers et des p r é c i 
pices, par des chemins o ù u n seul faux pas 
a m è n e sa m o r t . Si le chasseur de bouquet ins est 
u n braconnier , i l do i t , en ou t re , t ou jou r s a v o i r 
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l 'œi l au guet, comme un c r i m i n e l , et redouter la 
balle du garde-chasse. A u l i eu d'une bonne prise 
q u ' i l devait rapporter dans sa hu t t e , c'est souvent 
son cadavre qu 'on r a m è n e à sa f a m i l l e é p l o r é e . » 

I l est plus faci le de tuer des bouquet ins que 
de les prendre vivants. D 'abord on ne peut s'em
parer des v ieux ; les jeunes seuls peuvent ê t r e 
pr i s , encore n 'y arr ive-t-on qu 'en tuan t la m è r e . 
Les a r c h e v ê q u e s de Salzbourg, q u i cherchaient 
à é l eve r ces an imaux , faisaient cont inue l lement 
observer les femelles pleines, par des chasseurs, 
pour leur enlever leurs petits d è s qu'elles au
raient mis bas ; car, a u s s i t ô t que ceux-ci sont 
secs, i l est presque impossible de les at te indre. 
L a d i f t i cu l t é , lorsqu 'on est m a î t r e d 'un jeune bou
quet in , est de le faire descendre dans la v a l l é e ; 
on n 'y pour ra i t parvenir , si l 'on n 'avait avec soi 
une c h è v r e domestique q u i al lai te le n o u v e a u - n é 
pendant la route. 

C a p t i v i t é . — Les jeunes bouquet ins devien
nent b i e n t ô t p r i v é s . Ils sont confiants, a r r ivent 
quand on s'approche d'eux, se laissent toucher 
et caresser. Ils vivent en t r è s - b o n n e harmonie 
avec les c h è v r e s domestiques q u i les a l la i tent . 
Ils sont gais, genti ls , t r è s - a m u s a n t s ; mais quand 
ils sont adultes, ils deviennent d é s a g r é a b l e s . 
Nager d 'Andernach a p o s s é d é , pendant deux 
ans, u n jeune bouque t in t r è s -p r ivé , q u i paissait 
en l i b e r t é , et passait la n u i t sur le t o i t d 'un cha
let . A u mois d ' a o û t , i l avait un t roupeau de h u i t 
bouquetins sur une alpe. A Berne et à Vienne , 
on a eu plusieurs fo is , dans ces derniers temps, 
des bouquetins en c a p t i v i t é . 

On sait que le bouque t in se r ep rodu i t non-
seulement avec ses c o n g é n è r e s , mais encore avec 
l a c h è v r e domest ique, en l i b e r t é comme en cap
t iv i t é . Les m é t i s q u i en r é s u l t e n t sont, for ts et 
v igoureux , plus semblables au bouque t in q u ' à 
la c h è v r e ; leurs cornes sont les m ê m e s presque 
que celles du bouc. Quant à la couleur , ils ont 
t a n t ô t celle de leur p è r e , t a n t ô t celle de leur 
m è r e . Ces m é t i s , a c c o u p l é s avec le bouque t in , 
donnent des m é t i s q u i ressemblent beaucoup 
plus à celui-c i , et ces m é t i s de d e u x i è m e g é n é 
r a t i o n , a c c o u p l é s encore avec le bouque t in , p r o 
duisent des petits q u i d i f f è r e n t à peine des v é r i 
tables bouquet ins . 

F i tz inger raconte avec dé t a i l s les essais qu 'on 
a faits j u s q u ' i c i pou r é l eve r des bouquetins ; j e 
l u i laisse la parole. 

« L a M é n a g e r i e i m p é r i a l e de S c h œ n b r u n n , et 
r é c e m m e n t l ' a rchiduc Louis d ' A u t r i c h e , à H e l l 
b ronn , se sont o c c u p é s avec soin de l ' é lève du 
bouque t in . I l est cer ta in que cet an ima l en l i 

b e r t é s'accouple avec les c h è v r e s domest iques; 
on en a v u des cas nombreux dans les Alpes du 
P i é m o n t . Deux c h è v r e s q u i avaient p a s s é l ' h i 
ver dans les montagnes rev in ren t pleines dans 
la va l l ée , au p r in temps , et leurs petits é t a i en t 
é v i d e m m e n t des m é t i s de bouquet ins . Comme 
les jeunes de ceux-c i , ces m é t i s sont t r è s - d o u x , 
au moins avant qu ' i l s soient adultes. Dès leur 
p r e m i è r e jeunesse, i ls sont plus l ége r s plus forts, 
p lus gais que les chevreaux d u m ê m e â g e . Le 
m é t i s m â l e de p r e m i è r e g é n é r a t i o n a, à u n an, 
des cornes q u i se rapprochent plus de celles 
d u bouc que de celles d u bouque t in , quoique 
plus grandes et p lus é p a i s s e s . Elles n 'ont en
core qu 'une sail l ie l o n g i t u d i n a l e noueuse, et 
quelques tubercules à la r a c i n e ; elles sont r i 
d é e s dans le reste de l eu r é t e n d u e . Ces mé t i s 
on t le f r o n t é l evé , le por t , la cou leur du bou
que t in . I l s p r é s e n t e n t f r é q u e m m e n t des des
sins qu ' i l s t i ennent de l eu r m è r e : une raie noire 
au dos ou à l ' é p a u l e , une tache no i r e aux pieds, 
et quelquefois une raie no i re sous le ventre. Les 
m é t i s m â l e s de d e u x i è m e g é n é r a t i o n rappellent à 
quatre ans et d e m i le b o u q u e t i n par l eu r gran
deur , l eu r fo rce , le d é v e l o p p e m e n t de leurs 
cornes. Ceux de t r o i s i è m e g é n é r a t i o n se dis t in
guent à peine d u bouque t in . 

« U serait d é s i r a b l e que l ' o n p û t , par l ' in ter 
m é d i a i r e de ces m é t i s , r é a c c l i m a t e r le bouque
t i n dans les A l p e s ; mais les e x p é r i e n c e s faites 
dans les Alpes Bernoises ont appris avec quelle 
prudence i l f au t chois i r les l o c a l i t é s où l 'on 
veut accl imater ces an imaux , de peur que les 
d é s a g r é m e n t s ne soient tels qu 'on soi t fo r cé , 
comme on l'a é t é là , d 'abandonner cette é lève, 
et, ce q u i est plus d é s a g r é a b l e , de d é t r u i r e ces 
an imaux par fo rce . Les bouquet ins de Berne, 
que l ' on é leva i t dans les fo s sé s de la v i l l e , con
sistaient, en 1824, en un m â l e m é t i s , â g é de 
quatre ans et d e m i , provenant du croisement 
d 'un bouque t i n avec une femel le m é t i s s e de 
c h è v r e et de b o u q u e t i n , et q u i avait é t é a m e n é e 
avec son pe t i t de la v a l l é e d ' A o s t e à B e r n e ; en 
1820, d'une femel le de bouque t in , p r é s e n t de 
l 'ambassadeur de Sardaigne, et d 'une c h è v r e 
m é t i s s e , n é e d u bouque t in m é t i s et d 'une c h è v r e 
domest ique . Ces an imaux pouvaient ê t r e consi
d é r é s comme l ibres et sauvages ; i ls ne t é m o i 
gnaient v is -à-v is de l ' h o m m e n i c ra in te n i atta
chement . I l s erra ient sur l e s ' r e m p a r t s , et p l u 
sieurs fois le m â l e attaqua les sentinelles. Plus 
d'une fois aussi i l t roub la les observations astro
nomiques que l ' on faisait en p le in a i r , aux e n v i 
rons de l 'observatoire ; i l pa ru t sur une p r o m e -
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nade voisine, en chassa les promeneurs , ou 
gr impa sur les toi ts des maisons avoisinant les 
remparts , et en brisa les tu i les . 
> « L e s plaintesauxquel lesi ls d o n n è r e n t l i eu firent 

qu 'on t ransporta les bouquet ins sur l 'Abendberg , 
p rè s d ' In te r laken . Les femelles m o n t è r e n t dans 
la haute r é g i o n ; le m â l e se t rouva m i e u x dans 
les endroits h a b i t é s . Plusieurs fois par j o u r , i l 
arr ivai t aux chalets, et finalement i l devint i m 
possible de l 'en é l o i g n e r . I l renversait le berger, 
si celui-ci voula i t l u i r é s i s t e r ; i l l ' aura i t m ê m e 
une fois t u é , si sa f e m m e n ' é t a i t venue à son se
cours, et, par bonheur , n 'avait saisi l ' an ima l à 
son endro i t sensible, c ' e s t - à -d i re par la barbe. 
Les d é g â t s et les actes de violence dont le m â l e 
se rendai t coupable, d é t e r m i n è r e n t les a u t o r i t é s 
à faire t ransporter tou te cette f a m i l l e sur les hau
teurs de la va l l ée d u S a n è t e . U f a l l u t quatre 
hommes pour e n t r a î n e r le m â l e , et plus d'une 
fois ils t o m b è r e n t à t e r re . U n chasseur de cha
mois se chargea de survei l ler ces an imaux ; mais 
ma l l u i en p r i t . U n j o u r , du ran t une. heure en
t i è r e , et sur le bo rd d 'un p r é c i p i c e , i l eut à 
lut ter avec le m â l e q u i vou la i t le p r é c i p i t e r 
dans l ' a b î m e . Cet an imal devint b i e n t ô t la ter 
reur des p â t r e s ; i l descendait aux chalets et en 
attaquait les habitants. U ne tarda pas à aban
donner ses femelles et à se teni r dans la va l lée de 
S a n è t e . Le chasseur de chamois r é u s s i t cepen
dant à l ' emmener dans les hauteurs ; mais i l 
é t a i t avant l u i dans la va l l é e ; i l y e n f o n ç a à coups 
de cornes toutes les portes des é c u r i e s où i l sen
t a i t des c h è v r e s , les dispersa, poursu iv i t les fem
mes jusque dans les caves ou les cuisines. On 
e s p é r a i t q u ' a p r è s la saison du r u t i l re tournera i t 
vers ses anciennes compagnes, qu i paissaient sur 
les p â t u r a g e s les p lus é l e v é s ; mais i l n ' é t a i t pas 
depuis quelques j o u r s r e t o u r n é dans les hau
teurs, q u ' i l apparut tou t à coup à W i l d e r s w y l , 
courant d e r r i è r e u n t roupeau de c h è v r e s q u i 
arr ivaient à toute vitesse dans le vi l lage. 

« L a femel le de bouque t in eut beaucoup à 
sou f f r i r de la par t d u m â l e et de la femelle m é 
t i s ; en 1825, elle succomba à une af fec t ion p u l 
monaire , et le chasseur de chamois en rappor ta 
la nouvelle dans la va l l ée , les larmes aux yeux. 
L e m â l e avait une nombreuse p r o g é n i t u r e , n é e 
des c h è v r e s q u i s ' é t a i e n t a v e n t u r é e s dans son do
maine . Les jeunes monta ien t souvent j u s q u ' à 
des endroits d ' o ù elles ne pouvaient redescendre 
sans le secours de l ' h o m m e . L ' u n e d'elles g r i m 
pa u n j o u r au hau t d 'une t o u r , où elle resta t ro i s 
jours entiers , sans oser en descendre; i l f a l l u t 
q u ' o n a l l â t l ' y chercher , ce q u i ne f u t pas t r è s -

fac i l e . Les plaintes cont inuel les des habitants de 
la va l l ée du S a n è t e , au sujet d u bouque t in m â l e , 
firent qu 'on le t ransporta à la Gr imsel , avec la 
femel le . Mais là , i l causa les m ê m e s tracas, et 
on d u t le tuer ; la femel le ne tarda pas à suc
comber . 

« Les pe t i t s . n é s du croisement d u bouque t in 
m é t i s avec les c h è v r e s de l 'Ober land , devinrent 
aussi t r è s - s a u v a g e s en vieill issant. Jeunes, i ls 
é g a y a i e n t les p â t r e s par leurs sauts et leurs gam
bades ; mais à mesure qu ' i l s v i e i l l i r en t et qu ' i l s 
acqui rent plus de force , i ls devinrent à charge à 
leurs p r o p r i é t a i r e s , q u i finirent par les tuer tous . 
Tel le f u t la fin des bouquetins de Berne. » 

LE BOUQUETIN D'ESPAGNE — IBEX HISPANICVS. 

Der Spanische Steinboch. 

Il est heureux pour le naturaliste que le bou
que t i n d'Espagne n ' a i t pas subi le m ê m e sort 
que son c o n g é n è r e des Alpes . Sur toutes les 
hautes montagnes de la P é n i n s u l e i b é r i e n n e se 
t rouvent ces fiers a n i m a u x ; i ls sont m ê m e c o m 
muns en certains endroi ts . On les rencont re as
s u r é m e n t dans les P y r é n é e s et dans les c h a î n e s 
de montagnes q u i en par ten t , les sierras de G u à -
darrama et de Grados, dans la sierra Es t re l la , dans 
les montagnes de l 'Andalousie , su r tou t dans les 
sierras de Ronda, de Malaga, Nevada et d ' A n j a -
n i l l a , dans les sierras M o r e n a , Sagua et sur les 
hauts plateaux d é s e r t s de Cuenca. 

Tous les chasseurs espagnols connaissent ce 
superbe g ib ier , la cabra de montes ( c h è v r e de m o n 
tagnes), comme i ls l 'appel lent . Dans chaque v i l 
lage d è s montagnes, on en t rouve les cornes en
c h â s s é e s dans le m u r . Malheureusement les 
Espagnols f o n t t o u t p o u r le d é t r u i r e . I l y a 
bien des lois q u i in terd isent la chasse en cer
taines saisons ; mais personne ne songe à les ob
server. L e chasseur tue i n d i f f é r e m m e n t vieux o u 
jeune m â l e , f emel le ple ine o u n o n , t ou t an ima l 
en f in q u i se p r é s e n t e devant son f u s i l . I l en est 
r é s u l t é que les bouquet ins de la sierra Nevada 
figurent p a r m i les e s p è c e s q u i on t e x i s t é . U n de 
ces an imaux vaut au moins 45 f r ancs ; et l ' ap 
p â t d ' un te l gain f a i t ta i re chez un Espagnol t o u t 
aut re sent iment . 

Ac tue l lement , ce bouque t in est encore c o m 
m u n dans les montagnes d u centre de l 'Espagne, 
sur tout dans la sierra de Grados. Graë l l s y v i t en 
a v r i l 1851 des t roupeaux de c inquante à soixante 
i n d i v i d u s ; i l en rapporta des sujets q u i o rnen t 
le M u s é e de M a d r i d , et q u i t é m o i g n e n t de l ' â g e 
é levé que peuvent a t te indre ces an imaux . L a 
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chasse, heureusement, y est t rop d i f f i c i l e pour des 
gens aussi paresseux que les Espagnols, et leurs 
armes sont tel lement mauvaises, q u ' i l f au t ê t r e 
excellent chasseur pour abattre u n bouque t in . 

Chose curieuse, le bouque t in d'Espagne v i t , 
dans le nord , au voisinage des champs de neige; 
dans le s u d , i l p r é f è r e les r é g i o n s moyennes, et 
cette d i f f é r e n c e d 'habitudes ind ique probable
men t une d i f f é r e n c e s p é c i f i q u e . 

Dans les premiers j ou r s de novembre 1856, en 
compagnie de m o n f r è r e , d u docteur Apetz et 
d 'un chasseur d u pays, j 'essayai, mais en va in , de 
m 'emparer d 'un bouque t in de l a sierra Nevada. 

Les mois les plus favorables pour fa i re cette 
chasse, sont ceux de j u i l l e t et d ' a o û t , pendant 
lesquels on peut passer la nu i t dans les hautes r é 
gions; mais nous n ' a r r i v â m e s dans ce pays qu'en 
novembre, et nous ne v o u l û m e s pas le qu i t t e r 
sans avoir f a i t au moins une tentat ive. Ce n ' é t a i t 
pas petite affaire , en cette saison, que de monter 
à plus de 3,000 m è t r e s au-dessus du niveau de l a 
mer, i l nous é t a i t facile de p r é v o i r que nous 
rentrerions bredouil les . Nous g r a v î m e s cependant 
jusqu 'au Picacho de la Valeta et p a r c o u r û m e s 
le v é r i t a b l e t e r r a in de chasse; mais la neige et 
le f r o i d nous f o r c è r e n t à redescendre plus t ô t 
que nous ne l'eussions vou lu ; nous d û m e s nous 
contenter de voi r des pistes f r a î c h e s et po in t de 
bouquetins. 

Cette excursion f u t t r è s - i n t é r e s s a n t e pour m o i ; 
j ' appr i s à c o n n a î t r e la m a n i è r e de chasser des 
Espagnols. D i é g o , c ' é t a i t le n o m de notre chas
seur, paraissait t r è s - e x p e r t dans la chasse au 
bouque t in . I l me conduis i t dans des chemins , 
sur des c r ê t e s o ù l ' on ne peut poser qu 'une se
mel le de chanvre ; une semelle de c u i r , m ê m e 
m u n i e de crampons comme l'est celle d 'un mon
tagnard des Alpes , ne pour ra i t s'y f ixer assez so
l idemen t . I l chercha à a t te indre une certaine 
hauteur , pour , de l à , arr iver à se met t re dans le 
vent d u bouque t in , puis nous nous m î m e s à r a m 
per le long des rochers ; nous nous c o u c h â m e s , 
nous e n l e v â m e s nos chapeaux et r e g a r d â m e s dans 
l ' a b î m e . D i é g o i m i t a le s i f f lement pa r t i cu l i e r d u 
bouque t in , pour t â c h e r d'en a t t i rer u n . U n chas
seur q u i est b ien c a c h é , peut de la sorte fa i re 
a r r iver les bouquet ins j u s q u ' à v ing t pas et moins . 

Lo r squ ' un bouque t in est t u é , on le vide i m m é 
diatement , et a p r è s l 'avoir r e m p l i de plantes 
aromatiques, o n le porte j u s q u ' à la fe rme la plus 
voisine, d ' o ù on l ' e x p é d i e à dos de mule ts . Les 
col lect ionneurs en payent la peau de 22 à 30 f r . ; 
la viande en est e s t i m é e , et se vend cher à Gre
nade. 

L E S C H È V R E S — B1RCUS. 

Die Ziegen, The Goats. 

Caractères. — Les chèvres sont plus petites 
que les bouquet ins . Leurs cornes sont p r i smat i 
ques, à b o r d t ranchant , sans n o d o s i t é s à leur face 
a n t é r i e u r e , t o u j o u r s plus o u m o i n s divergentes, 
sur tou t chez le m â l e , et munies de saillies trans
versales ; celles de la f emel le sont a n n e l é e s et 
rugueuses. Les é m i n e n c e s osseuses q u i en fo r 
ment l 'axe sont en grande part ie p le ines , leur 
base seule est c r e u s é e par u n grande cellule. 
Pour les autres c a r a c t è r e s , elles ressemblent aux 

bouquet ins . 

LA CHÈVRE ÉGAGRE. — HIRCVS EGJGRVS. 

Die Bezoarziege, The Goat. 

La chèvre partage le sort des autres animaux 
domestiques : nous ne savons quel le est son es
p è c e souche. Quant aux e s p è c e s sauvages, qui 
habi tent sur tout l 'As ie , nous les connaissons 
t r è s - p e u ; nous ne savons m ê m e pas que l est leur 
nombre . Plusieurs natural is tes pensent qu ' i l 
f au t vo i r dans la c h è v r e à b é z o a r d la souche de 
nos c h è v r e s domest iques. D u reste, elle a les 
m ê m e s c a r a c t è r e s , et n 'en d i f f è r e que par la d i 
rec t ion des cornes. E l l e se r e p r o d u i t avec elles, 
et Ton ob t ien t par le c ro i sement une race in ter 
m é d i a i r e . 

C a r a c t è r e s . ' — L a c h è v r e é g a g r e ou à bézoard 
(fig. 280), c o m m e o n l 'a aussi n o m m é e , est plus 
petite que le b o u q u e t i n , mais plus grande que la 
c h è v r e d o m e s t i q u e . U n b o u c a d u l t e a l m , 6 0 d e l o n g , 
don t 22 cent, appar t iennent à la queue ; 1 m è t r e 
de hau teur au gar ro t , u n peu p lus au sacrum. 
L a tai l le de la c h è v r e est mo ins f o r l e . Cet ani 
m a l a le corps a l l o n g é , le dos t ranchan t , le cou 
de longueur moyenne , la t ê t e cour te , le museau 
obtus, le f r o n t large, le dos d u nez presque 
d r o i t ; les pattes hautes et for tes , les sabots ob
t u s ; la queue t r è s - c o u r t e , recouver te de poils 
longs et c r é p u s ; les yeux pet i t s , les oreil les 
moyennes. Le bouc a des cornes longues et f a i 
bles, mesurant 66 cent, chez de jeunes an i 
maux, et plus de l m , 3 0 chez les v i e u x . Elles 
d é c r i v e n t u n arc à c o n c a v i t é t o u r n é e en a r r i è r e ; 
chez les v i eux m â l e s , elles f o r m e n t u n d e m i -
cercle. T r è s - r a p p r o c h é e s à l eu r rac ine , elles 
s ' é c a r t e n t j u s q u ' à l eu r m i l i e u , puis se recour 
bent en avant et en dedans ; elles sont é l o i g n é e s 
en l eu r m i l i e u de 33 à 44 cent. ; la distance q u i 
s é p a r e leurs e x t r é m i t é s a de 25 à 29 cent, e n -
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Fig. 280. La Chèvre Ëgagre. 

v i r o n ; la poin te est l é g è r e m e n t d é j e t é e en de
hors. Ces cornes sont c o m p r i m é e s l a t é r a l e m e n t , 
à c r ê t e a i g u ë en avant et en a r r i è r e , arrondies et 
b o m b é e s sur la face externe. Les vieux animaux 
on t de d ix à douze bourrelets transversaux et 
u n grand nombre de r u g o s i t é s . Le corps est cou
vert d ' un duvet cour t , assez t i n , et de soies l o n 
gues, roides, c o u c h é e s . Les deux sexes por ten t 
une barbe fo r te et longue . La couleur de la robe 
est u n gris roux cla i r ou un jaune b r u n tournant 
au roux , plus c la i r sur les cô t é s et sur le ventre ; 
la poi t r ine et le cou sont d ' un b r u n no i r f o n c é ; le 
ventre et les faces interne et p o s t é r i e u r e des 
membres sont blancs. Une raie d 'un b r u n n o i r 
f o n c é , net tement m a r q u é e , s'amincissant à ses 
deux e x t r é m i t é s , occupe toute la l igne m é d i o - d o r -
sale. En t re les jambes de devant commence une 
autre raie de m ê m e couleur , q u i s é p a r e la par t ie 
s u p é r i e u r e de la par t ie i n f é r i e u r e du corps. Les 
jambes de devant sont d 'un b r u n n o i r f o n c é en 
avant et sur les c ô t é s comme celles de d e r r i è r e , 

elles sont r a y é e s de blanc au-dessus du p ied . Les 
cô t é s de la t ê t e sont g r i s - roux , le f r o n t est b r u n -
no i r , l a racine d u nez , le m e n t o n et la barbe 
sont d ' un b r u n no i r f o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a c h è v r e à 
b é z o a r d habi te une assez grande é t e n d u e de 
l 'ouest et d u centre de l 'Asie . On la t rouve au 
sud d u Caucase, en A r m é n i e , en Perse, dans 
le Taurus , e t d i t - o n , dans l ' î le Scorpades ou Scor-
pando, et, en C r è t e . E l le a ime les sommets des 
montagnes. Comme le b o u q u e t i n , elle se p l a î t au 
voisinage des glaciers et des neiges é t e r n e l l e s . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — El l e est 
sociable comme toutes ses c o n g é n è r e s , et v i t en 
petites troupes de 10 à 20 i n d i v i d u s , q u i sont 
condui ts par u n v ieux bouc e x p é r i m e n t é . Les 
jeunes boucs se r é u n i s s e n t souvent au nombre 
de t ro is à six ; les v ieux boucs, m é c h a n t s , que
rel leurs , sont c h a s s é s d u t roupeau par les autres. 

L a c h è v r e é g a g r e a les m œ u r s du bouque
t i n . E l l e cour t rap idement et avec s é c u r i t é sur 
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les chemins les plus p é r i l l e u x ; elle regarde des 
heures e n t i è r e s au f o n d des p r é c i p i c e s sans cra in
dre le vertige ; elle g r impe admirab lement et f a i t 
des sauts effrayants, avec courage et l é g è r e t é . 

Tou jour s sous l ' empire de la crainte , elle 
é c h a p p e à la p lupar t des dangers ; ses sens d ' a i l 
leurs la servent b ien . Son odorat porte au l o i n , 
et elle entend le b r u i t le plus l ége r . 

E l le se n o u r r i t des plantes savoureuses des 
montagnes, et des feui l les des arbres. Le m a t i n 
de bonne heure, elle qu i t t e la f o r ê t o ù elle a 
p a s s é la n u i t , gagne les hauteurs, y p a î t toute 
la j o u r n é e à la l i m i t e des glaciers , et le soir r e 
tourne dans la f o r ê t . 

L 'accouplement a l i eu en novembre . La f e 
mel le met bas en av r i l deux petits, ra rement u n 
seul, q u i suivent leur m è r e quelques heures 
a p r è s l eu r naissance. I l s croissent rapidement , 
et sont enclins à jouer . Captives, ces jeunes c h è 
vres s 'apprivoisent f a c i l e m e n t , sur tout quand 
elles sont au m i l i e u de c h è v r e s domestiques. 
Elles ne tardent pas à s'habituer à leurs n o u 
velles compagnes, les suivent au p â t u r a g e , r e n 
trent le soir avec elles dans l ' é c u r i e , vivent,, en 
u n mo t , t ou t à fa i t de leur v ie . 

Chasse •—Ces gais enfants de la montagne 
sont rarement poursuiv is , g r â c e a u n e supersti
t i o n t r è s - r é p a n d u e encore, quoique souvent r é 
f u t é e . Depuis les temps les plus r e c u l é s , les 
princes se sont r é s e r v é le monopole du c o m 
merce des b é z o a r d s . Bont ius savait d é j à que toutes 
les vertus qu 'on leur p r ê t e ne sont pas p r o u v é e s . 
R u m p f raconte que les Indiens se moqua ien t des 
E u r o p é e n s q u i croyaient t rouver des b é z o a r d s 
dans l 'estomac des c h è v r e s sauvages, car ces 
product ions proviennent de l 'estomac des s i n 
ges. I l est cer ta in que des b é z o a r d s de toute 
p rovenance , non-seulement ceux des c h è v r e s , 
mais encore ceux d'autres ruminan t s ont é t é 
e m p l o y é s . U n grand nombre , par exemple, nous 
ar r ivent de B o r n é o , où i l n 'y a pas de c h è v r e s . Ce 
r e m è d e est encore p a y é u n t r è s - h a u t p r i x dans 
toutes les Indes et en Perse , aussi les chasseurs 
poursu ivent - i l s les c h è v r e s à b é z o a r d . 

Cette chasse n vest pas une entreprise des plus 
faci les ; ces an imaux n 'habi tent que les hautes 
montagnes et savent s'y cacher. I l fau t donc 
met t re en usage les m ê m e s ruses , les m ê m e s 
p r é c a u t i o n s que pour la chasse d u bouque t in . 
Keempfer, q u i en 1686 assista à une de ces 
chasses, raconte qu 'on du t gravir la montagne 
Benna, en Perse, pendant six heures, par les che
mins les plus mauvais . avant d 'at teindre le ter
rain des c h è v r e s . Mais là , elles é t a i e n t en grande 

q u a n t i t é . Le p remier j o u r f u t sans s u c c è s ; le se
c o n d , on tua u n bouc q u i avait u n b é z o a r d 
dans l 'estomac. E n quat re j o u r s de chasse, on 
o b t i n t deux b é z o a r d s , et ce f u t t o u t . 

La plupart des naturalistes sont enclins à faire 
descendre toutes les diverses c h è v r e s domest i 
ques de la c h è v r e é g a g r e , quelque d i f f é r e n t e s 
qu'elles en soient par le p o r t et par l eu r aire de 
dispersion. Nous sommes d ' u n avis contraire , 
et nous admettons que les c h è v r e s domestiques 
d é r i v e n t de plusieurs e s p è c e s sauvages par des 
croisements successifs. Quelques-unes s 'é loi
gnent beaucoup du type g é n é r a l . U y a parmi 
les c h è v r e s des races que l ' on n ' h é s i t e r a i t pas à 
qual i f ie r d ' e s p è c e s , si l ' on n 'avai t affaire à des 
an imaux domestiques. F i t z i nge r en admet douze, 
auxquelles i l donne r ang d ' e s p è c e s : ce sont la 
chèvre domestique d'Europe, la chèvre de Barbarie, 
la chèvre du Soudan , la chèvre à cornes plates , la 
chèvre naine, la chèvre d'Angora, la chèvre de 
Cachemire, la chèvre crépue, la chèvre du Népaul, 
la chèvre d'Égypte, la chèvre de Mamber et la 
chèvre de la Thébaïde. Je f e r a i l ' h i s to i re des plus 
remarquables, a f i n de pe rme t t r e au lecteur de se 
rendre compte par l u i - m ê m e de la d i v e r s i t é de 
ces an imaux , q u i sont peu connus, et que l 'on 
ne vo i t g u è r e plus que dans les j a rd ins zoolo
giques. 

Nous commencerons par les e s p è c e s les plus 
peti tes, qu 'on t rouve dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e 
et en Asie . 

LA CHÈVRE NAINE — HIRCUS REVERSVS. 

Die Zwergziege. 

Caractères. — La chèvre naine de l'intérieur 
de l ' A f r i q u e , r e p r é s e n t é e par no t re figure 281, 
n 'a que 66 cent, de long , 50 cent, de hauteur 
au ga r ro t ; elle p è s e au plus 23 k i l o g r a m m e s . Elle 
a le corps r a m a s s é , les jambes courtes et faibles, 
la t ê t e la rge . Les cornes existent dans les deux 
sexes ; elles sont courtes , à peine de la longueur 
d ' u n do ig t , r e c o u r b é e s d 'abord l é g è r e m e n t en 
a r r i è r e et en dehors, puis , dans l eu r de rn ie r t iers, 
fa ib lement en avant. L e corps est recouver t d 'un 
p o i l cou r t , é p a i s , de cou leu r f o n c é e , g é n é r a l e 
m e n t n o i r et fauve r o u x , souvent t a c h e t é de 
blanc. Le c r â n e , l ' occ ipu t , le dos d u museau et 
une l igne q u i se cont inue t o u t le l o n g d u dos, 
sont d ' un fauve b l a n c h â t r e . Une bande no i r e des
cend de la gorge sur la po i t r i ne , o ù el le se divise 
et remonte sur les é p a u l e s j u s q u ' a u ga r ro t . Le 
ventre et la face in te rne des membres sont noir? 



sauf une large bande blanche q u i occupe le m i 
l i eu d u ventre . I l est rare de vo i r des c h è v r e s 
naines d 'un b r u n jaune ou c o m p l è t e m e n t noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne Sait au 
jus te quelle est l ' é t e n d u e d'habitat de la c h è v r e 
naine, et des e s p è c e s voisines, dans l ' i n t é r i e u r 
de l ' A f r i q u e ; on peut cependant l u i assigner 
comme patr ie les pays compris entre le Niger 

et le N i l Blanc . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le long de 

ce dernier fleuve, on la vo i t souvent à l ' é t a t d 'a
n i m a l domest ique. E l l e y v i t dans la m ê m e i n 
d é p e n d a n c e que la c h è v r e des Alpes . Je l ' y a i 
connue comme u n animal gai, t r è s - a d r o i t . C'est 
elle, la p r e m i è r e , q u i me prouva, à m o n grand 
é t o n n e m e n t , que les ruminan t s peuvent g r imper 
sur les arbres. R ien n'es! plus gracieux que de 
voir h u i t à d ix de ces petites c h è v r e s paissant 
au sommet d 'un grand mimosa , dans une f o r ê t 
vierge. Elles g r impen t le l o n g d 'un t ronc i n c l i n é , 
et se meuvent ensuite fac i l ement au m i l i e u des 
branches. Souvent j ' e n vis dans des postures que 
j ' aura is t a x é e s d'impossibles. Les quatre pieds 
reposaient sur une branche, et quelque a g i t é e 
que f û t cette branche, la c h è v r e gardait t o u 

jou r s son é q u i l i b r e . E l le allongeait le cou tan t 
qu 'e l le pouvait pour at teindre les feui l les succu
lentes des mimosas. 

Les habitants ne se donnent pas grand'peine 
pour garder et soigner leurs c h è v r e s ; ils les lais
sent aller et venir à leur g r é ; on les t r a i t de b o n 
m a t i n , a p r è s quo i elles vont p a î t r e dans la f o r ê t ; 
le soir ' iles rent rent , mais quelquefois i l en 
est une q u i manque, que le l é o p a r d a e n l e v é e , 
m a l g r é toute la prudence d u chef du t roupeau. 

On assure que ces c h è v r e s , quoique de fa ible 
t a i l l e , donnent beaucoup de l a i t , et q u ' o n ne 
p o u r r a i t les remplacer par une autre e s p è c e , 
car i l n 'en est pas q u i sache aussi b ien g r i m p e r 
et se n o u r r i r de feui l les d'arbres. 

LA CHÈVRE ANGORA — HIRCUS ANGORENSIS. 

Die Angoraziegs. 

Plus curieuse encore est la chèvre d'Angora. 
Des observateurs é r u d i t s combat tent ceux q u i 
ne veulent la regarder que comme une race, et 
non comme une e s p è c e , car les essais de croise
ment qu ' on a fai ts on t d é m o n t r é qu 'e l le d i f f é r a i t 
s p é c i f i q u e m e n t de la c h è v r e domest ique. Quel-
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ques naturalistes admet tent qu 'el le descend du 
b o u q u e t i n de Fa lkoner , q u i habi te les montagnes 
d u T h i b e t ; on ne peut nier, en t ou t cas, qu 'e l le 
n 'a i t avec l u i une grande ressemblance. 

C a r a c t è r e s . — L a c h è v r e d 'Angora (fig. 282) 
e s t u n b e l e t g rand an imal , à corps r a m a s s é , à j a m 
bes fa ibles , à cou et t ê t e courts , à cornes de. f o r m e 
p a r t i c u l i è r e , à po i l s p é c i a l . Les cornes existent 
chez les deux sexes. Celles d u bouc sont fo r t emen t 
c o m p r i m é e s , à t ranchants aigus, à e x t r é m i t é . 
obtuse; elles s ' é c a r t e n t hor izontalement , dé 
c r iven t une double spirale l â c h e , et on t la po in te 
d i r i g é e en haut'. L a c h è v r e a des cornes plus pe
t i tes, plus arrondies que celles d u bouc, à s imple 
contour , en tourant d 'ordinai re l 'o re i l le , sans 
s ' é l eve r au-dessus de l a t ê t e et d u cou ; elles se 
d i r igen t en bas, puis en avant ; la pointe arr ive 
jusqu 'au niveau de l ' œ i l et se d i r ige en dehors. 
Ces animaux sont recouverts d 'une to ison l o n 

gue , é p a i s s e , fine, m o l l e , b r i l l a n t e , soyeuse, 
u n peu c r é p u e . L a f a c e , les orei l les et la 
par t ie i n f é r i e u r e des jambes p o r t e n t des poils 
courts et lisses. Les deux sexes o n t une barbe 
assez longue, f o r m é e de poi l s ro ides . La p l u 
pa r t de ces c h è v r e s sont d ' u n b lanc é b l o u i s 
sant ; i l en est r a rement q u i soient t a c h e t é e s . On 
a c r u autrefois que ces longs poi ls é t a i e n t les 
soies, mais o n sait ma in tenan t que c'est le duvet 
q u i surpasse et masque presque c o m p l è t e m e n t 
les soies. C'est l ' inverse chez d 'autres c h è v r e s 
à longue to ison, et ce c a r a c t è r e peut servir à 
fa i re r e c o n n a î t r e la c h è v r e d 'Angora . 

E n é t é , la to ison tombe par grands flocons, de 
m ê m e que le duvet des autres c h è v r e s ; ma i s elle 
pousse de nouveau t r è s - r a p i d e m e n t . Des obser
vateurs f r a n ç a i s o n t t r o u v é que le po ids d 'une 
to ison é t a i t de 1,250 à 2,500 g r a m m e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c l l èv r e f 
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d Angora paraissent avoir é t é inconnues aux an 
ciens. Belon le premier , au x v i e s i èc l e , f a i t 

ment ion d'une c h è v r e la ineuse, « dont la toison 
est fine comme la soie, blanche comme l a neige 
et s e r t * fa i re le camelot. » Peu à peu on apprend 
â mieux c o n n a î t r e cet an ima l . Son n o m l u i 
vient de la peti te v i l le d 'Angora , l ' A n c y r e des 
anciens dans le pachal ik d ' A n a t o l i e , dans la 
Turqu ie d Asie . C'est de l à que cette c h è v r e s'est 

Europe" ^ ^ r é p a n d u e ' e t a i n t r o d u i t e en 

detT' ha™"des et - La patrie 
de la c h è v r e d 'Angora est s è c h e et t r è s - c h a u d e 
en hiver , b ien que cette saison n 'y dure que t ro is 
ou quatre mois de l ' a n n é e . Ce n'est que quand 
elle ne t rouve plus à se n o u r r i r sur la m o n t a - > 
gne qu on la r a m è n e dans les é t a b l e s ; t ou t le 1 

reste du temps elle do i t v ivre dans les p â t u r a g e s . ' 
Les c h è v r e s d 'Angora sont t r è s - s u j e t t e s à ; 

s amol l i r , quoique les mauvais soins que l ' on a 
de ces p r é c i e u s e s b ê t e s ne paraissent pas devoir 
y contr ibuer . Elles on t u n besoin indispensable 
u a i r p u r et sec. | 

Pendant la chaude saison, on lave et on peigne 
Plusieurs fois leurs toisons p o u r en conserver la 
b e a u t é . 

Usa-es e t p r o d u i t s . — Le nombre des c h è 
vres d 'Angora q u i se t rouvent en Ana to l i e est 
é v a l u é à 500,000 ou 800,000; i l y a d 'o rd ina i re 
u n bouc par cent c h è v r e s . ~ 

Sur les l ieux , une c h è v r e vaut de 45 à 60 
francs. L a tonte a l i eu en a v r i l ; i m m é d i a t e m e n t 
la lame est mise en ballots. Angora , seule, en l i v r e 
p r è s de 1,000,000 de k i log rammes , r e p r é s e n t a n t 

( une valeur de 4,500,000 f rancs . 10,000 k i l o -
grammes sont e m p l o y é s dans le pays p o u r f a b r i -

; quer des gants et des bas, des é t o f f e s , les unes 
à usage des hommes, les autres, plus fines à 
celui des femmes ; le reste est e n v o y é en A n g l e 
terre . A Angora m ê m e , presque chaque habi tant 
est marchand de laines. 

On a r e m a r q u é que la finesse de la laine d i 
m i n u a i t avec l ' â g e . Celle de l ' an ima l d 'un an est 
remarquablement bel le ; à deux ans, elle est de 
q u a l i t é d é j à u n peu i n f é r i e u r e ; à p a r t i r de qua
t re ans, elle va rap idement en perdant de sa va
l e u r ; une c h è v r e de six ans do i t ê t r e abattue, on 
ne peut plus u t i l i se r sa la ine. 

A c c l i m a t a t i o n . — A peine les c h è v r e s d ' A n 
gora é t a i en t - e l l e s connues, qu 'on essaya de les 
accl imater en Europe . En 1765, le gouverne
m e n t espagnol en fit venir u n g rand t roupeau 
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en Espagne, on ne sait ce q u ' i l en est advenu. E n 
1787 , on en é t a b l i t quelques centaines dans les 
Basses Alpes f r a n ç a i s e s , o ù elles p r o s p é r è r e n t 
admirablement . Plus tard , on en i n t r o d u i s i t en 
Toscane et m ô m e en S u è d e . E n 1830, F e r d i 
nand V I I acheta cent c h è v r e s d 'Angora et les 
é t a b l i t d 'abord dans le parc d u Ret i ro p r è s de 
M a d r i d ; elles s'y m u l t i p l i è r e n t au po in t q u ' i l 
f a l l u t les t ransporter dans les montagnes de l 'Es-
cur ia l . Dans cet endro i t t r è s - b i e n a p p r o p r i é , 
leur laine se conserva aussi fine que dans leur 
patr ie . On en t ransporta ensuite dans la Caroline 
du Sud, o ù elles se t r o u v è r e n t t r è s - b i e n . E n f i n , 
en 1854, la S o c i é t é i m p é r i a l e d 'accl imata t ion en 
impor ta de nouveau en France, et j u squ ' i c i on 
n'a pas à craindre u n i n s u c c è s ; b ien plus , on 
p r é t e n d que leur laine s'y est m ê m e a m é l i o r é e . 

Le c l ima t de la France n'a f a i t que changer 
l ' é p o q u e du r u t . I l avait l ieu d 'abord en octobre, 
plus t a rd en septembre. On n o u r r i t ces c h è v r e s 
de f o i n , de p a i l l e , de son. Elles p r é f è r e n t des 
al iments secs aux fourrages ; elles a iment beau
coup le sel, et l 'eau pure et bonne leur est indis
pensable. Elles ne craignent n i les grands f ro ids n i 
la chaleur, ce n'est q u ' a p r è s la tonte qu'elles 
sont t r è s - s e n s i b l e s ; le plus l é g e r ref roidissement 
peut alors les t u e r , l ' h u m i d i t é leur est t r è s -
nu i s ib le . D ' a p r è s les calculs que l ' on a faits , une 
c h è v r e rapporte net 22 f r . 74 centimes par an. 
Si l 'on veut b ien remarquer qu 'en France o n 
les n o u r r i t dans des é c u r i e s , on comprendra que 
dans des pays plus secs, comme en Espagne, en 
A l g é r i e , le rappor t en serait plus g rand . Quoi 
q u ' i l en soit, i l est d é m o n t r é que les c h è v r e s 
d 'Angora rappor tent plus que les moutons , et i l 
est à p r é s u m e r que ces an imaux se r é p a n d r o n t 
t ou jou r s davantage. Les montagnes du centre et 
d u sud de l ' A l l e m a g n e , les montagnes i n f é r i e u 
res de la Suisse et d u T y r o l , paraissent devoir 
par fa i tement convenir pour l ' é lève de ces c h è 
vres. 

LA CHÈVRE DE CACHEMIRE — HIRCUS LANIGER. 

Die Kaschmirziege, The Cashmir Goal. 

La chèvre de Cachemire (fig. 283) aune valeur 
presque é g a l e à celle de la c h è v r e d 'Angora . 

C a r a c t è r e s . — : E l l e est peti te , mais b i en b â t i e , 
u n bouc adulte a p r è s de l m , 2 5 de long , et 
66 cent, de haut . E l le a le corps a l l o n g é , le dos 
a r rond i , le sacrum à peine plus é levé que le gar
rot , les jambes massives, les sabots pointus , le 
cou c o u r t , la t ê t e assez grosse, les yeux peti ts , 
les oreilles pendantes, u n peu plus longues que 

la m o i t i é de la longueur de la t ê t e . Les cornes 
sont longues, c o m p r i m é e c o n t o u r n é e s en spi
rale, avec un s i l lon a igu a l eu r face a n t é r i e u r e . 
Elles s ' é c a r t e n t à pa r t i r de leur r a c ine , en obl i 
quan t en hau t et en a r r i è r e , et l e u r pointe s'in
fléchit en dedans. L e duvet est c o u r t , e x t r ê m e 
m e n t fin, m o u , floconneux; i l est recouvert de 
soies longues, roides, fines et lisses ; la face et 
les oreil les seules po r t en t des poils courts. La 
couleur var ie : d 'o rd ina i re , ces c h è v r e s sont d'un 
blanc pur , o u d 'un b lanc j a u n â t r e c la i r , brunes, 
m ê m e noires ; souvent les c ô t é s de la t ê t e sont 
d 'une couleur d i f f é r e n t e de celle du corps. Chez 
les c h è v r e s f o n c é e s le corps est gr is c e n d r é . 

I M s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette belle 
e s p è c e de c h è v r e se re t rouve 'depuis le grand et 
le pe t i t T h i b e t , à travers toute la Boukhar ie , jus
qu ' au pays des Ki rgh i ses . On l 'a a c c l i m a t é e au 
Bengale. E l l e est c o m m u n e dans le Thibet , mais 
seulement dans les montagnes , o ù elle brave les 
f ro ids les plus r i g o u r e u x . 

Usages e t p r o d u i t s . — Pendant longtemps on 
ne sut de que l an ima l provenai t la laine dont 
on f a b r i q u a i t les plus belles é t o f f e s . Quelques-
uns l ' a t t r ibua ien t a u m o u t o n d u T h i b e t . Enfin 
Bern ie r , m é d e c i n f r a n ç a i s q u i visi ta le Thibet 
en 1664, en compagnie d u Grand-Mogol , vint 
nous é c l a i r e r à ce su je t . I l a p p r i t aux Européens 
que cette laine provenai t de deux e s p è c e s de chè
vres, l 'une sauvage, l ' au t re domest ipue. 

Plus t a r d , u n n é g o c i a n t a r m é n i e n , envoyé à 
Cachemire par une maison de commerce tur
que, fit savoir qu 'on ne t r o u v a i t qu 'au Thibet 
des c h è v r e s à laine fine, t e l l e que la travail
la ient les tisserands de Cachemire . 

L a laine a p p a r a î t en septembre, elle c r o î t jus
qu 'au p r in temps et t ombe en a v r i l . L e bouc en 
a plus que la c h è v r e , mais el le est de q u a l i t é i n 
f é r i e u r e . L a ton te a l i e u en m a i ou en j u i n . 
A p r è s cette o p é r a t i o n , on s é p a r e la l a i n e ; les 
soies sont e m p l o y é e s à f a i r e des é t o f f e s commu
nes; le duvet est soumis encore à u n triage m i 
nu t i eux . L a la ine b lanche , q u i a t o u t l ' é c l a t et la 
b e a u t é de la soie, est la plus r e c h e r c h é e . Une 
c h è v r e donne de 95 à 125 grammes de duvet 
ut i l isable . U en fau t env i ron 2 k i l og rammes pour 
1 m è t r e c a r r é , ce q u i r e p r é s e n t e la p roduc t ion 
de 10 ou 20 c h è v r e s . T r è s - r a r e m e n t une chèvre 
donne 170, 180, o u m ê m e 250 grammes de 
duvet . 

Sous la d o m i n a t i o n d u G r a n d - M o g o l , i l devait 
y avoir 40,000 tissages de c h â l e s à Cachemire ; 
mais sous la d o m i n a t i o n des A f g h a n s cette i n 
dustr ie tombe a u po in t que, sur les 60,000 t i s -
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serands, plusieurs mi l l i e r s durent é m i g r e r par 
manque d'ouvrage, et a u j o u r d ' h u i cette branche 
d ' industr ie ne s'est pas r e l e v é e . Des lois i n t e r 
disent le l i b r e commerce de la laine. Personne 
au Th ibe t ne peut vendre sa laine comme i l ' 
l 'entend; i l do i t l ' apporter à u n grand m a r c h é 
qu i se t ient tous les ans à Gertope. D ' u n autre 
cô té , des i m p ô t s de toute na ture paralysent en
core le commerce . 

On est a r r i v é dans ces derniers temps, en E u 
rope, à fa i re des c h â l e s cachemire avec de la 
vé r i t ab le laine de Cachemire ; cela en a b ien 
fait un peu baisser le p r i x , mais on n 'en paye 
pas moins encore des sommes c o n s i d é r a b l e s pour 
une bonne marchandise . Ce n'est pas exclusive
ment u n obje t de luxe , c'est u n v ê t e m e n t q u i , 
m a l g r é sa finesse et sa l é g è r e t é , p r o t è g e t r è s - b i e n 
du f r o i d . Sur place, u n v é r i t a b l e c h â l e se paye 
de 1,500 à 1,900 francs de notre m o n n a i e ; en 
Europe, par suite des droi ts , i l revient au d o u 
ble. Les habitants d u Levant veulent q u ' u n bon 
châle passe en ent ier au travers d 'une bague , et 
payent des sommes v ra imen t fabuleuses pour u n 
pareil v ê t e m e n t . 

A c c l i m a t a t i o n . — On comprend qu 'on ai t 
essayé depuis longtemps d é j à d 'accl imater cet 
animal en Europe . Ternaux, q u i i n t r o d u i s i t en 
France l ' indus t r ie des c h â l e s , eut l ' i dée de fa i re 
venir des c h è v r e s de Cachemire ; Jaubert l u i o f 
f r i t ses services. E n 1818, i l p a r t i t p o t " Odessa, 
appr i t là que les nomades des steppes entre A s 
t rakan et Orenbourg avaient des c h è v r e s de Ca
chemire ; i l s'y rendi t , se convainqui t de l 'exac
t i tude d u f a i t , et acheta 1,300 c h è v r e s q u ' i l 
a m e n a à K a f f a , en C r i m é e , où i l les embarqua , et 
arr iva en av r i l 1819 à Marsei l le ; 400 seulement 
avaient s u r v é c u aux fatigues d u voyage , et 
é t a i en t encore te l lement malades, les boucs sur
tou t , qu ' on ne pouvai t en e s p é r e r grand s u c c è s . 
Heureusement, à la m ê m e é p o q u e , deux na tura 
listes f r a n ç a i s , D ia rd e tDuvauce l , e n v o y è r e n t au 
Jard in des Plantes u n beau bouc de c h è v r e de 
Cachemire, provenant des Indes. Ce f u t le p è r e 
de toutes les c h è v r e s de Cachemire q u i v iven t 
actuellement en France, et q u i ont r a p p o r t é au 
pays, c ' e s t - à - d i r e à leur p r o p r i é t a i r e , de 15 à 
20 mi l l i ons de francs. De France, on envoya des 
c h è v r e s de Cachemire en A u t r i c h e , en W u r 
t emberg ; mais leur é lève y f u t a b a n d o n n é e . 

Ces c h è v r e s sont faciles à entre tenir , toute 
n o u r r i t u r e leur est bonne. Elles ne demandent 
que de la chaleur en h iver , d u mouvement en 
é l é . Les peti ts croissent t r è s - r a p i d e m e n t . Les 
boucs à sept mois , les c h è v r e s à u n an sont 

d é j à aptes à la r ep roduc t ion . I l s s ' accoupkn t 
fac i lement , m â l e s et femelles , avec d'autres es
p è c e s de c h è v r e s , mais sans beaucoup a m é l i o r e r 
cel les-ci . „. 

LA CHÈVRE MAMBRINE — U HIC US MAMBRICUS* 

Die Mamberziege. 

Caractères. — Par ses longs poils, la chèvre 
mambr ine ou de Mamber (fig. 284) ressemble u n 
peu à celle de Cachemire ; mais elle en d i f f è r e par 
ses oreilles longues, pendantes, comme on ne les 
t rouve chez aucune autre c h è v r e . E l le est grande 
et haute sur j ambes ; elle a le corps r a m a s s é , la 
t ê t e assez a l l o n g é e , le f r o n t m é d i o c r e m e n t b o m 
b é , le chanf re in d ro i t . Les cornes existent chez 
les deux sexes; celles d u m â l e sont p lus fortes et 
plus c o n t o u r n é e s que celles de la femel le . Elles 
d é c r i v e n t u n demi-cerc le , leur pointe é t a n t d i r i 
gée en haut et en avant. Les yeux sont petits ; 
les oreilles ont plus de deux fo is et demie la 
longueur de la t ê t e , et leur e x t r é m i t é peut at
te indre le m i l i e u d u cou, elles sont minces , ob
tuses, arrondies vers la point&, an peu rejetéos 
en . dehors. Tout le corps est recouvert d'un poil 

l o n g , épa i s , c r é p u , soyeux, b r i l l a n t ; la face, les 
oreil les, les pieds por ten t seuls des poils cour t s . 
Dans les deux sexes, i l y a une peti te barbe. 

Les Tartares ont l 'habi tude de couper à ces 
c h è v r e s plus de la m o i t i é de la longueur des 
orei l les , p o u r qu'elles ne les g ê n e n t pas au p â 
turage. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
p a r a î t v ivre depuis plusieurs s ièc les à l ' é t a t d o 
mest ique. Ar is to te en parle d é j à . A u j o u r d ' h u i , 
on en t rouve beaucoup aux environs d 'A lep et de 
Damas. E l l e est r é p a n d u e sur une grande par t ie 
de la terre , mais semble o r ig ina i r e de l 'As ie M i 
neure. Les Tartares Kirghises , par exemple, en 
p o s s è d e n t u n grand nombre . Son n o m p a r a î t 
proveni r d u m o n t Mamber ou Marner en Pales
t ine. C'est là que les anciens voyageurs en au
raient vu en t roupeaux. 

LA CHÈVRE DE LA THEBAIDE — HIRCUS 
THEBAICUS. 

Die buckelnasige, egyptische ou tkebaische Ziege. 

J'ai encore à citer la chèvre de la Thébaïde, 
c h è v r e d ' É g y p t e ou c h è v r e à nez b u s q u é (fig. 285), 
comme on la n o m m e aussi. 

C a r a c t è r e s . — El le f o r m e en quelque sorte 
la t r ans i t i on entre les c h è v r e s et les m o u t o r i ô . 
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Hlle est u n peu plus petite que -la c h è v r e o r d i 
naire, mais plus haute sur jambes ; son p o i l est 
plus ^our t . Sa t ê t e est sur tout c a r a c t é r i s t i q u e : 
elle est peti te , et de f o r m e p a r t i c u l i è r e . Chez le 
m â l e , sur tout , le dos du nez est fo r t emen t b o m b é . 
I l est s é p a r é d u f r o n t , q u i est é g a l e m e n t b o m b é , 
par u n s i l lon et tombe brusquement vers l ' e x t r é 
m i t é du museau; la m â c h o i r e s u p é r i e u r e et la 
l è v r e , r e p o u s s é e s en a r r i è r e , laissent à n u les i n 
cisives i n f é r i e u r e s . Les narines sont minces, a l 
l o n g é e s , les yeux petits, les oreilles pendantes, 
de la longueur de la t ê t e , minces, arrondies , 
plates. Les cornes manquen t d 'ordinai re dans les 
deux sexes; quand elles existent, elles sont pe
t i tes , rud imenta i res . La barbe f a i t d é f a u t ; les 
poils sont lisses, et de longueur é g a l e par t ou t le 
corps. L a couleur o rd ina i re est u n r o u x b r u n 
vi f , les cuisses t i r an t sur le j aune . I l est rare 
de rencont rer des c h è v r e s mambr ines d 'un gris 
d'ardoise o u t a c h e t é e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Depuis les 
temps les plus r e c u l é s , cette c h è v r e habi te la 
H a u t e - É g y p t e ; on la t rouve r e p r é s e n t é e sur les 
plus anciens monuments . 

C a p t i v i t é . — A u commencement de ce s i è c l e , 
elle f u t a m e n é e vivante en Europe pour l a pre

m i è r e f o i s ; depuis, on en vo i t f r é q u e m m e n t dans 
les j a rd ins zoologiques. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est u n ani
m a l doux , sobre, q u i , m ê m e chez nous, ne ré 
clame que f o r t peu de soins. 

LA CHÈVRE DOMESTIQUE OU VULGAIRE. 

Die Hausziege. 

Caractères. — La chèvre domestique diffère 
de l ' é g a g r e par ses cornes q u i , a p r è s s ' ê t r e éle
v é e s en se courban t en a r r i è r e , comme dans 
l ' é g a g r e , se recourben t hor izon ta lement en de
hors et u n peu en avant, de m a n i è r e à f igurer un 
commencemen t de spirale [fig. 286). Elles sont 
arrondies sur chaque face et sur le b o r d pos té 
r i eu r et e x t é r i e u r ; mais le b o r d a n t é r i e u r est 
t ranchant , i n é g a l , et que lquefo i s tuberculeux 
d'espace en espace. L a surface de ces cornes est 
m a r q u é e sur presque toute l eu r l ongueur d'an-
nelures transversales, ondoyantes et t r è s - r a p p r o -
c h é e s . L a femel le , o u la chèvre p r o p r e m e n t dite, 
a souvent des cornes c o m m e le bouc , mais elle 
les a moins fortes et moins grandes, et el le peut 
en manquer c o m p l è t e m e n t (fig. 287) . Les cou
leurs les p lus ord ina i res d u bouc et de la c h è v r e 
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sont le blanc et le no i r , et i l y en a de blancs et 
de noirs en ent ier ; mais le plus g rand nombre 
sont en part ie noirs et blancs. Le p o i l est du r et 
de longueur i n é g a l e sur les d i f f é r e n t e s parties 
du corps. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les chèv re s 
domestiques (fig. 288) se t rouvent r é p a n d u e s 
maintenant sur presque toute la t e r r e ; on les 
trouve chez tous les peuples u n peu c iv i l i sés . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elles vivent 
dans les condi t ions les plus diverses ; mais, en 
g é n é r a l , elles conservent une certaine i n d é p e n 
dance : le j o u r , elles cherchent l i b remen t leur pâ 
ture ; la nu i t , elles se mettent sous la pro tec t ion de 
l 'homme. E n Al lemagne on les t i en t souvent à 
l ' é tab le , mais elles ne sont plus, dans un ab r i , 
que l 'ombre d ' e l l e s - m ê m e s . 

L a c h è v r e est f a ç o n n é e p o u r la m o n t a g n e ; 
plus ce l le -c i est ar ide , sauvage, d é c h i r é e , plus 
la c h è v r e s'y t rouve à l 'aise. Dans t o u t le sud de 
l 'Europe et dans les autres r é g i o n s t e m p é r é e s , 
i l n'est pas de montagnes o ù l ' on ne r encon t r e 
de t roupeaux de c h è v r e s . Elles peup len t les 
endroi ts les plus d é s e r t s , a n i m e n t les paysages 
les p lus tristes. ; 

T o u t , dans leurs m œ u r s , les s é p a r e des m o u 
tons. L a c h è v r e est gaie, capricieuse, curieuse, 
querelleuse, encline à jouer . Lenz en a f a i t la 

BREBU. 

pe in ture la plus vraie : « Le cabr i , d i t - i l , a à 
peine quelques semaines q u ' i l p r e n d l e p l u s g r a n d 
plaisir à fa i re des sauts et des gambades à se 
casser le cou. I l é p r o u v e tou jour s le besoin de 
g r imper quelque part . Mon te r au hau t d ' u n tas 
de bois, d 'un tas de pierres, d 'un m u r , d 'un r o 
cher, p a r a î t ê t r e tou t son bonheur ; souvent i l 
ne peut redescendre d u l i e u o ù i l a g r i m p é . 
L a c h è v r e ne c o n n a î t pas le v e r t i g e ; elle se 
couche t r anqu i l l e au b o r d des a b î m e s les p lus 
af f reux. Les boucs, les c h è v r e s m ê m e s se l i v r e n t 
des combats ter r ib les . On entend au l o i n le c l i 
quetis de leurs cornes. Elles f r appen t sans p i t i é 
à l 'œ i l , à la bouche, au ventre , pa r tou t o ù elles 
peuvent at teindre ; on d i ra i t qu'elles sont insen
sibles aux coups, et souvent, a p r è s u n quar t 
d'heure de combat , i l ne reste d 'autre trace 
q u ' u n peu de rougeur à l 'œ i l . Celles q u i n 'on t 
pas de cornes ne reculent pas devant celles q u i 
sont m i e u x a r m é e s , quand m ê m e le sang c o u b 
de leur t ê t e et de leur f r o n t . Quelquefois , elles 
mordent , mais sans fa i re grand m a l ; aucune ne 
donne de coups de p ied . Quand on enferme une 
c h è v r e h a b i t u é e à la s o c i é t é de ses semblables, 
elle pousse des b ê l e m e n t s de d é s e s p o i r , et reste 
longtemps sans boire n i manger . Comme 
l ' homme, la c h è v r e est capricieuse; la plus c o u 
rageuse s'effraye parfois à la vue des choses les 

I I — 175 
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plus inoffensives ; elle s 'enfui t sans q u ' i l y ai t 
moyen de l ' a r r ê t e r . » 

« Les boucs, d i t Tschud i ( I ) , se d is t inguent par 
leur h u m e u r entreprenante et t é m é r a i r e ; la pose 
de leur t ê t e expr ime u n certain s é r i e u x , mais la v i 
vac i t é de leur regard annonce qu ' i l s ne laisseront 
pas é c h a p p e r l 'occasion d'une mal ice . Le m o u t o n , 
de m ê m e que le bouque t in , ne se mon t r e d ' hu 
m e u r joyeuse que dans sa jeunesse, tandis que 
la c h è v r e garde toute sa vie cette disposi t ion 
querelleuse ; elle provoque volontiers au combat . 
Une peti te s c è n e assez comique s'est p a s s é e 
u n j o u r à la Gr imsel . U n Angla is , assis sur u n 
t ronc d 'arbre, p r è s de l 'auberge, s ' é ta i t assoupi 
au m i l i e u d'une lecture . U n bouc q u i se prome
na i t dans le voisinage, surpris par l ' é t r a n g e 
mouvement de sa t ê t e , q u i tombe t a n t ô t en avant, 
t an tô t en a r r i è r e , ne doute pas que ce ne soit 
une provocat ion, et se p r é p a r e à l ' a t taque; a p r è s 
avoir p rudemment m e s u r é la distance, i l se p r é 
cipi te , les cornes en avant, sur le malheureux 
fils d ' A l b i o n , qu i tombe é t e n d u les pieds en 
l 'a i r . Le bouc , é t o n n é et presque e f f r ayé d 'une 
vic toi re q u i l u i a c o û t é si peu, se dresse avec les 
pieds de devant sur le t ronc que sa v i c t ime 
vient de qu i t t e r si brusquement , et c o n s i d è r e 
avec la plus grande a t ten t ion les effor ts , accom
p a g n é s de cris et de ju remen t s , que fa i t le pau
vre Anglais pour se relever. » 

Je me rappelle t o u j o u r s avec pla is i r u n bouc 
q u i é t a i t c o u c h é dans u n vi l lage et r u m i n a i t 
paisiblement : nous é t i ons é c o l i e r s alors, et ne 
pouvions passer sans exci ter l ' a n i m a l . L ' u n de 
nous le provoqua en l u i donnant une tape d u 
plat de la m a i n . Le bouc se l è v e , s ' é t e n d , se 
consulte, r é f l é c h i t , mais f i n i t par prendre la 
chose plus s é r i e u s e m e n t que nous ne le voul ions . 
I l nous poursu iv i t par t ou t le vi l lage, c o u r r o u c é 
de v o i r que nous l u i tourn ions le dos ; d è s q u ' u n 
de nous semblai t l u i fa i re face, i l s ' a r r ê t a i t et 
baissait les cornes. Ce ne f u t q u ' a p r è s d i x m i 
nutes de poursui te que, b ien convaincu de notre 
l â c h e t é , i l nous abandonna et r en t ra au vi l lage, 
f u r i e u x de n 'avoir p u me t t r e son courage à 
l 'essai. 

Le bouc l iv re ra rement des combats s é r i e u x ; i l 
t ient , d i ra i t -on , p l u t ô t à mon t r e r q u ' i l est p r ê t 
à la l u t t e q u ' à blesser son adversaire. Rien 
n'est plus cha rman t que de vo i r u n jeune bouc 
combat t re avec u n jeune chien ; l ' ami de notre 
enfance, Otto Speckter l'a figuré d 'une m a n i è r e 
si a n i m é e , q u ' i l n 'y a r i e n à a jouter au tableau. 

(1) Tschudi, les Alpes. Berne, 1859, p. 684 

L a c h è v r e a un cer ta in a t t achement pour 
l ' h o m m e . E l l e est affectueuse, t r è s - s e n s i b l e aux 

caresses. Si l 'une sait qu 'e l le a les bonnes g râces 
de son m a î t r e , elle se m o n t r e jalouse comme 
u n ch ien g â t é , et donne des coups de cornes à 
celles que le m a î t r e f a i t m i n e de caresser. De 
plus , elle est prudente ; elle c o m p r e n d si l 'homme 
l u i f a i t une i n ju s t i c e , o u la p u n i t avec raison. Des 
boucs d r e s s é s t r a î n e n t volont iers des enfants 
pendant des heures e n t i è r e s , mais s'y refusent 
o b s t i n é m e n t , s'ils sont m a l t r a i t é s , ou exc i t é s inu
t i l ement . L ' i n t e l l i g e n c e de ces animaux va 
m ê m e plus l o i n : j e connais des c h è v r e s qui 
comprennen t la parole . On v o i t des chèvres 
d r e s sée s o b é i r au c o m m a n d e m e n t ; on peut 
m ê m e al ler j u s q u ' à l eu r f a i r e composer des 
mots avec des let t res ; mais des c h è v r e s r épondre 
à une quest ion, sans y avoir é t é d r e s s ée s , c'est 
là é v i d e m m e n t une preuve d ' inte l l igence. Ma 
m è r e a des c h è v r e s , elle les a ime beaucoup, et 
veil le à ce qu elles soient b i en t r a i t é e s . I l arrive 
parfois q u ' u n domest ique n é g l i g e n t ne donne 
pas de bon four rage . Ma m è r e sait de suite si ses 
c h è v r e s sont contentes ou n o n ; elle n'a q u ' à les 
appeler par la f e n ê t r e et le leur demander ; elles 
l u i r é p o n d e n t . D è s que les c h è v r e s entendent sa 
voix , et qu'elles se sentent n é g l i g é e s , elles pous
sent de for ts b ê l e m e n t s ; au t rement , elles restent 
silencieuses. Elles se compor t en t de même 
quand on les ma l t ra i t e à to r t . A i n s i , lorsqu'elles 
p é n è t r e n t dans le j a r d i n , et q u ' o n les chasse des 
parterres et des espaliers à coups de fouet , elles 
se ta isent ; mais si la servante les f rappe dans 
l ' é t a b l e , elles poussent des cr is pi toyables. 

Dans les hautes montagnes, elles accompa
gnent le voyageur pendant une demi- l ieue, en 
mendian t quelque n o u r r i t u r e et se f ro t tan t à 
l u i ; elles reconnaissent de l o i n ce lu i qu i leur a 
une fois d o n n é quelque chose, et le saluent dès 
q u ' i l se m o n t r e . ( 

Dans les montagnes de l 'Espagne, dans les1 

Alpes f r a n ç a i s e s , on emplo ie des c h è v r e s pourl 
gu ider les t r oupeaux de m o u t o n s . E n é t é , on 
f a i t p a î t r e les mou tons à une a l t i t u d e de 2,500 à 
3,300 m è t r e s au-dessus d u n iveau de la mer. 1 

Les p â t r e s n 'y p o u r r a i e n t gu ide r leurs troupeaux 
sans le secours que l eu r p r ê t e n t les c h è v r e s , 
et i ls regardent ces a n i m a u x c o m m e u n mal 
n é c e s s a i r e . 

« Croyez -moi , senor, me disai t u n bavard A n -
dalous, sur la s ierra Nevada, mes deux c h è v r e s 
me f o n t enrager. Elles ne f o n t j a m a i s que le 
con t ra i re de ce que j e veux, et j e suis f o r c é de 
les laisser fa i re . Vous pouvez ê t r e p e r s u a d é 
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Fig. 287. Téte de chèvre. 

qu ' au jourd 'hu i j e n'avais nu l l emen t l ' i n t en t ion 
de mener p a î t r e i c i m o n t roupeau ; mais mes 
chèvres l 'ont v o u l u , j ' a i d û o b é i r . M o n chien 
l u i - m ê m e n 'en v ien t pas à bout . Si j e les con
trariais , elles e n t r a î n e r a i e n t tou t m o n t roupeau 
à sa perte. Mais voyez p l u t ô t . » E t à ces mots , 
le brave homme me mon t r a i t ces deux an imaux 
qu i avaient g r i m p é au haut d 'un des rochers les 
plus e s c a r p é s , et dont les b ê l e m e n t s excitaient 
les bons moutons à les re jo indre à cette place, 
d 'où ils devaient, certes, avoir une belle vue. Le 
berger envoya son chien pour les fa i re redes
cendre; mais ce n ' é t a i t pas chose faci le . Les 
deux c h è v r e s se r e t i r è r e n t sur l ' endro i t le plus 
é levé de l ' a r ê t e , et le brave Chizo, q u i devait les 
suivre, s ' e f fo rça i t en vain de les re jo indre . I l 
glissait le l o n g des rochers ; ce qu i ne servait 
q u ' à a igui l lonner son ardeur . Les c h è v r e s le 
saluaient par leurs é t e r n u m e n t s ; i l leur r é p o n 
dait en aboyant. E n f i n , i l va les a t te indre ; mais, 
non ! elles sautent ha rd imen t par-dessus l u i , et 
les vo ic i sur une autre pointe , o ù le m ê m e j e u 
recommence. Pendant ce temps, les moutons 
s ' é ta ien t e n g a g é s dans les rochers, et couraient 
si a v e u g l é m e n t au bord de l ' a b î m e , que le ber
ger et m o i en devenions inquiets . I l rappela son 
chien : les c h è v r e s , satisfaites, r ep r i r en t à l ' i n 
stant la condui te d u t roupeau. A u bou t d 'une 
demi-heure, elles l 'avaient heureusement t i r é du 
m i l i e u des rochers, sans perdre u n seul m o u t o n . 
Les chevriers de la Suisse ne sont pas plus heu 
reux que leurs c o n f r è r e s de l 'Andalousie . 

« Nos chevriers, d i t Tschud i (1), m è n e n t une 
vie t e l lement m i s é r a b l e , qu ' on les c ro i r a i t l o i n 
de tou t pays c iv i l i sé . A u pr in temps , ils gagnent 
la montagne , suivis de leurs t roupeaux et cou-

Ci J Tschudi, /oc, cit. p. 688. 

verts, pour tout v ê t e m e n t , de quelques ha i l lons ; 
ils n 'on t n i bas, n i souliers, n i veste, n i hab i t ; 
mais, en revanche, i ls sont pourvus d'une poche 
pour le sel, d ' un chapeau à l ' é p r e u v e d u temps 
et d'une provis ion de pa in et de f romage maigre . 
Ces al iments sont si c h é t i f s et si secs, qu 'on peut 
à peine leur donner le n o m de n o u r r i t u r e , et ce
pendant ces pauvres bergers n 'en ont pas d 'au
t re . Souvent un jeune g a r ç o n de la va l l ée v ien t 
renouveler ces provisions tous les mois ou tous 
les quinze j ou r s , et, dans l ' in te rva l le , le f r u g a l 
chevrier t i re le me i l l eu r p a r t i possible de sa t r i s te 
pitance ; son pain devient si sec q u ' i l s ' é m i e t t e 
dans sa m a i n , et son f romage si dur q u ' i l n 'y 
m o r d qu'avec peine. A u c u n e ressource ne l 'aide 
à con ju re r l ' e n n u i ; quelquefois , mais c'est ra re , 
quelque occupat ion u t i le l u i aide à passer le temps 
(au Valais on a mis les bergers au t r icotage) , le 
plus souvent, i l s'en garant i t par une stupeur et 
u n h é b é t e m e n t complets . Quand le temps devient 
mauvais, i l se b l o t t i t , t r emblan t de f r o i d et de 
f a i m , au f o n d de son t r o u h u m i d e et so l i ta i re , 
q u ' i l ne peut é g a y e r par u n bon f e u , et i l en sort 
de temps à autre pour survei l ler ses b ê t e s , don t 
le sort peut l u i fa i re envie, car elles ne sont pas 
plus e x p o s é e s que l u i aux r igueurs d u c l i m a t des 
Alpes, et elles jouissent de grands avantages 
q u ' i l ne p o s s è d e pas. Vers l ' au tomne , t roupeaux 
et bergers se rendent dans les p â t u r a g e s mo ins 
s é v è r e s , o c c u p é s par les vaches, et quand ceux-
c i sont envahis à leur tour par la neige et la ge
l é e , i ls descendent dans la va l l ée , o ù le chevr ier 
r e ç o i t pour p r i x de ses peines un salaire d 'une 
e x i g u ï t é incroyable . Mais , l o i n de m u r m u r e r de 
son sort, i l s'attache te l lement , en g é n é r a l , à ce 
genre de vie sauvage, q u ' i l ne se soumet plus 
qu'avec peine à des habitudes c iv i l i sées . I l est 
cer ta in que sa santf et son h u m e u r se m a i n -
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t i ennent admirablement au m i l i e u de circons
tances q u i semblent insupportables. Quelquefois 
d'autres troupeaux viennent s ' é t a b l i r dans le 
voisinage, alors le temp> se passe, entre ber
gers, de la m a n i è r e la plus a g r é a b l e ; ils i m a 
ginent m i l l e divertissements, mais r ien ne les 
amuse autant que de rivaliser d'adresse en g r i m 
pant c o m m e des chamois sur les c r ê t e s les plus 
a i g u ë s , ou en glissant avec la r a p i d i t é de la 
flèche sur les surfaces polies des rochers. 

u La jeunesse d u fameux Thomas Plaler , d u 
Valais, se passa, comme on le sait, de cette ma
n i è r e . Sa biographie, é c r i t e par son f i ls , dans le 
style na ï f d 'autrefois , rapporte quelques s c è n e s 
remarquables de celte p é r i o d e de sa vie. « A 
« l ' â s e de six ans environ, d i t - i l , on me p l a ç a 
« chez un de mes cousins dont j e devais garder 
« les c h è v r e s pendant un an. Ce n ' é t a i t pas u n 
« m é t i e r facile pour m o n â g e ; la neige t omba i t 
« quelquefois en si grande abondance que j e n 'en 
« sortais qu'avec des peines inf inies , a p r è s y avoir 
« laissé mes souliers, et j e rentrais pieds nus et 
« grelot tant . Je n'avais pas moins de quat re-
« vingts c h è v r e s sous ma garde, et j ' é t a i s encore 
« si peti t alors, que si j e ne me h â t a i s pas de me 
« re t i rer a p r è s avoir ouvert la porte de l ' é c u r i e , 
« les c h è v r e s me renversaient en sortant et me 
« couvraient de contusions. Quand je les con-
« du isa i sau p â t u r a g e , elles couraient au champ 
« de b lé et s'y p r é c i p i t a i e n t les unes a p r è s les 
« autres, m a l g r é tous mes efforts pour les chas-
« s e r ; à bou t de force , je me mettais à p leurer et 
« à cr ier , dans l 'attente des coups q u i ne me 
« manqueraient pas le soir. » U n j o u r , i l t omba 
de si haut que ses compagnons le c ru ren t perdu, 
mais i l n 'avait pas le mo ind re ma l ; plus t a rd , 
une c h è v r e , t omban t à la m ê m e place, m o u r u t 
d u coup. « Une fois , raconte- t - i l , mes c h è v r e s 
« s ' é l a n c è r e n t sur u n rocher e n t o u r é , d 'un c ô t é , 
« d 'un grand p r é c i p i c e et, de l ' au t re , de roches 
« immenses é levées de plus de m i l l e toises; le 
« sommet de ce rocher n 'avait que quelques pieds 
« de large et j e voyais mes b ê t e s cour i r , de là , à 
u la recherche des petits arbrisseaux, don t elles 
« sont si f r iandes . J'essayai de les suivre et j e 
o m'engageai dans ce c h e m i n dangereux, mais 
« je ne pouvais avancer sur cette é t r o i t e a r ê t e et 
« la crainte de tomber m ' e m p ê c h a i t de revenir 
« sur mes pas. Je m ' a r r ê t a i , et, recommandant 
« m o n â m e à D i e u , j e ne songeai plus q u ' à me 
« re teni r des pieds et des mains aux petites 
* toufes de plantes q u i m 'o f f r a i en t quelque s é -
* c u r i t é . Dans cette posi t ion j ' é p r o u v a i s une te r -
f r ib le angoisse, q u i s'augmenta encore à la vue 

« des vautours q u i volaient au-dessus de m o i et 
« q u i auraient bien p u m'enlever , car j e me sou-
« venais d'avoir entendu d i re que les vautours 
« e n l è v e n t souvent les enfants fit les moutons. 
« E n f i n , ma peti te blouse g o n f l é e par le vent me 
« f i t r e c o n n a î t r e de m o n compagnon Thomann , 
« q u i me v i t de l o i n et me c r i a : T h o m l i , attends 
« seulement. I l g r i m p e j u s q u ' à m o i , me prend 
« par le bras et, m ' e n t r a î n a n t a p r è s l u i , nous 
« rejoignons mes c h è v r e s . Je ne me souviens 
« plus de tous les d é t a i l s de la bonne vie que je 
« menais l à - h a u t avec elles, j e me rappelle seu-
« lement que j ' a i r e ç u b ien des coups, f a i t bien 
« des chutes et souffer t de la soif, et que nies 
« pieds sans bas et c h a u s s é s de sabots é ta ient 
« souvent c rue l l ement m e u r t r i s . M o n repas du 
« m a t i n , que j e prenais avant le j o u r , se compo-
« sait d 'une bou i l l i e de f a r i ne d'orge ; j e partais 
a ensuite, empor tan t sur m o n dos u n pet i t panier 
« q u i contenait d u f romage et d u p â i n d'orge; le 
« soir , j ' ava is u n bon l a i t en q u a n t i t é suffisante. 
« E n é t é , nous couchions sur le fo in , , en hiver, 
« sur des sacs de pai l le r empl i s de vermine . Tel 
« est le sort des pauvres chevriers c h a r g é s de 
« garder les t roupeaux des paysans dans les mon-
« tagnes d é s e r t e s . » 

Les bergers grecs, chez lesquels j e passai plu
sieurs j o u r s aux environs d u lac Anaka l , n'ont 
pas u n sort p lus heureux que ceux des Alpes 
suisses et des P y r é n é e s . L a n u i t i ls sont tour
m e n t é s par les moust iques ; le j o u r , i ls doivent, 
par les plus fortes ardeurs du s o l e i l , gravir les 
rochers les plus e s c a r p é s , pour r é u n i r leur t rou
peaux. Les c h è v r e s sont en G r è c e le seul bétai l ; 
elles peuplent toutes les montagnes ; la forte 
odeur que les boucs exhalent les r é v è l e de loin 
au voyageur. E n t r e A t h è n e s et T h è b e s , nous tra
v e r s â m e s une pet i te va l l ée o ù cette odeur était 
insuppor tab le . Des centaines de c h è v r e s y cou
ra ien t sur les chemins les plus p é r i l l e u x , et les 
bergers les suivaient avec une a g i l i t é admirable . 

Dans plusieurs e n d r o i t s , c o m m e dans les A l 
pes, o n abandonne les c h è v r e s à e l l e s - m ê m e s . On 
les c o n d u i t dans des p â t u r a g e s o ù o n va les re
chercher en a u t o m n e , et p lus d 'une , souvent, 
manque à l ' appel . Chaque j o u r , ou seulement 
une fois par semaine, on l eu r envoie par u n do
mestique u n peu de se l , qu 'el les v iennen t at
tendre à l ' endro i t o rd ina i r e et à l 'heure habi 
tuel le . Souvent, e n t r a î n é e s par l eu r c u r i o s i t é , ces 
c h è v r e s se j o i g n e n t aux chamois , v i v e n t quelque 
temps de la m ê m e vie que ceux -c i , m a l g r é les 
d i f f i cu l t é s qu'el les do iven t avoir à suivre des 
an imaux aussi agiles. 
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Fig. 288. La Chèvie domestique ou Chèvre des Alpes. 

Dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , les c h è v r e s pais
sent l i b r emen t ; mais, le soir, elles rentrent à la 
Sé r i eba , c ' e s t -à -d i re dans u n enclos d ' é p i n e s , o ù 
elles sont à l ' abr i des carnassiers. Souvent on 
rencontre au m i l i e u d 'une f o r ê t vierge un t r o u 
peau de c h è v r e s , dont une bonne part ie g r impe 
sur les arbres. A u m i l i e u des steppes, on se 
trouve subi tement e n t o u r é par une foule de ces 
animaux, q u i viennent mendier u n peu de nour
r i tu re , et u n peu plus l o i n se mon t re une pau
vre tente, dans laquelle v ivent quelques p â t r e s 
d é g u e n i l l é s , b r û l é s par le sole i l , et q u i ont pour 
toute richesse une outre pleine d'eau, un sac 
avec des grains, une meule et une plaque de terre 
cuite pour y g r i l l e r leur f a r ine . Toute la n u i t , 
la S é r i e b a est a g i t é e ; car les c h è v r e s sont de 
tous les an imaux domestiques ceux q u i dorment 
le moins ; t ou jou r s quelques-unes sont exc i 
t é e s , et, m ê m e dans les t é n è b r e s , elles se l ivrent 

des combats, courent ou s'exercent à g r imper . 
Mais le b r u i t augmente quand u n carnassier, 

u n l i o n , par exemple, s 'approche de la S é r i e b a . 
Chaque c h è v r e p a r a î t p o s s é d e r d ix voix à la f o i s ; 
ce sont des soupirs , des b ê l e m e n t s p l a in t i f s . Si 
elles a p e r ç o i v e n t , à travers la haie d é p i n e s , les 
yeux é t i n c e l a n t s d u carnassier, leur e f f r o i n J a 
plus de bornes. Elles courent é p e r d u e s dans 
l 'enclos, se p r é c i p i t e n t contre la haie, y g r i m 
pent, s 'agitent de m i l l e f a ç o n s . Les nomades d i 
sent que le l i o n n 'at taque u n t roupeau de c h è 
vres que quand i l est t r è s - a f f a m é , tandis q u ' i l est 
sur tout nuisible aux b œ u f s ; le l é o p a r d , par con
t re , est pou r les c h è v r e s u n ennemi dangereux. 

Les belles c h è v r e s d'Asie sont soigneusement 
p r o t é g é e s ; elles sont d 'ai l leurs la richesse de 
leurs m a î t r e s . 

Les c h è v r e s ont é t é i m p o r t é e s en A m é r i q u e . 
par les E u r o p é e n s ; elles sont r é p a n d u e s m a i n -
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tenant sur tou t le cont inent . L e u r é lève parai t 
cependant n é g l i g é e au P é r o u , au Paraguay, au 
B r é s i l , à Sur inam ; elle est au contraire t r è s en 
honneur au C h i l i . Dans les A n t i l l e s , i l en existe 
trois races ou e s p è c e s diverses. 

La c h è v r e n'a é t é i m p o r t é e que r é c e m m e n t en 
Aust ra l ie , et elle est y d é j à f o r t r é p a n d u e . 

D ' a p r è s les observations que l ' on a faites, la 
c h è v r e , sur les 576 e s p è c e s de plantes de nos con
t r é e s , en mange 449. C'est par son r é g i m e sur
tou t qu 'on voi t combien elle è s t capricieuse. 
E l l e cherche tou jour s u n nouveau me t s , g o û t e 
l ' u n et l 'autre , et ne s'en t i en t pas tou jours au 
me i l l eu r . E l le a ime sur tout les feuilles des ar
bres, aussi cause-t-e)le de grands d é g â t s dans les 
ta i l l i s et les vergers. El le mange sans aucun i n 
c o n v é n i e n t des plantes qu i sont nuisibles à d'au
tres an imaux; l 'euphorbe, la c h é l i d o i n e , le bois-
gen t i l , la joubarbe, le tussilage, la m é l i s s e , la 
sauge, la c i g u ë , le tabac, les bouts de cigares 
don t la n ico t ine r é p u g n e à b ien des m a m m i f è r e s . 
L 'euphorbe l u i donne la d i a r r h é e , mais ne l u i 
est pas autrement nuis ib le . La digitale et l ' i f 
sont pour elle des poisons, la p é d i c u l a i r e et le 
fusa in l u i f o n t d u m a l . El le p r é f è r e les jeunes 
feuilles et les fleurs des g r a m i n é e s , les feui l les 
des choux, des raves, et les feuil les d 'arbres; 
toutes les plantes qu i croissent dans les endroits 
é levés , secs, exposés au soleil , sont celles qu'el le 
d i g è r e le mieux . El le ne p a î t po in t dans les pra i 
ries sur lesquelles on a r é p a n d u , m ê m e depuis 
longtemps, du f u m i e r ou u n autre engrais f é t i d e . 
Les c h è v r e s en l i b e r t é ne boivent que de l 'eau; 
à celles q u i vivent à l ' é c u r i e on donne une bois
son t i è d e , dans laquelle on a mis d u son, d u sei
gle et d u sel. 

A six mois , la c h è v r e peut se reproduire . El le 
est en chaleur de septembre à novembre, puis 
une seconde fois en mars. Duran t les amours, 
elle bê l e souvent en agi tant la queue ; si on ne la 
l ivre pas au bouc, elle devient malade. 

Le bouc est en r u t toute l ' a n n é e ; et l o r squ ' i l 
est dans toute sa f o r c e , c ' e s t - à - d i r e de deux à 
h u i t ans, i l suf f i t à cent c h è v r e s . 

A p r è s une gestation de v ing t et une à v ing t -
deux semaines, la femel le met bas u n ou deux 
petits, rarement t rois , e texcept ionnel lementqua-
tre ou c i n q ; dans ce cas, la m è r e ou les petits 
ne tardent pas d 'ordinai re à p é r i r . Quelques m i 
nutes a p r è s leur naissance, les cabris se dressent 
et cherchent le pis de leur n o u r r i c e ; le lende
m a i n , ils courent ç à et l à ; lorsqu' i ls ont quatre 
ou c i n q j o u r s , i ls suivent par tout leur m è r e . I ls 

croissent r ap idemen t ; à deux mois , i ls on t des 
cornes; à un an, i ls sont adultes. 

Usages e t p r o d u i t s . — L ' u t i l i t é de la c h è v r e 
est c o n s i d é r a b l e : dans b ien des c o n t r é e s c'est la 
richesse des pauvres. Son ent re t ien revient à peu 
de chose, à presque r i en en é t é , et elle donne 
son la i t et son f u m i e r . Lenz a c a l c u l é qu'une 
c h è v r e bien nour r ie pouvai t f o u r n i r en u n an 
850 l i t res de l a i t , ce q u i r e p r é s e n t a i t , en 1834, 
une valeur de p r è s de 100 francs ; cette somme 
serait d é p a s s é e ac tue l lement (1) . 

Dans plusieurs pays, en Egyp te , par exemple, 
les c h è v r e s vont , les pis g o n f l é s de l a i t , devant la 
porte des m a r c h a n d s , et on les t r a i t sous les 
yeux de l 'acheteur. On a ainsi d u l a i t chaud et 
exempt de fals if icat ions. Dans les grandes villes 
de l 'Egypte , on rencont re des femmes d e r r i è r e 
lesquelles marchent des t roupeaux de c h è v r e s . 
« Leb'n, leb'n Hilwe, » doux, doux l a i t , crient-
elles de temps à au t r e ; de temps à autre aussi, 
s'ouvre une por te , une servante p lus ou moins 
b ien c a c h é e se m o n t r e , la marchande l u i rem
p l i t son vase et con t inue son c h e m i n . 

Les habitants du Soudan , nomades et s éden 
taires, t ra ien t leurs c h è v r e s deux fo is par j ou r ; 
ce l les -c i , quand le l a i t les g ê n e , courent comme 
folles vers la demeure de l eu r m a î t r e . 

Plus utiles encore que par l eu r l a i t , les c h è 
vres à longs poils le sont par l eu r to i son . Les 
c h è v r e s d 'Angora , les c h è v r e s de Cachemire ne 
servent que par la laine qu'elles donnent . 

La c h è v r e f o u r n i t , en ou t re , sa viande, sa 
peau et ses cornes. L a chair des jeunes cabris, 
q u o i q u ' u n peu s è c h e , a bon g o û t ; celle d'une 
viei l le c h è v r e m ê m e n'est nu l l emen t mauvaise. 

Avec la peau- des c h è v r e s , l ' on f ab r ique du 
cu i r de Cordoue et d u m a r o q u i n , quelquefois du 
p a r c h e m i n ; c'est t ou jour s d u Levan t qu 'a r r ivent 
les cuirs de me i l l eu re q u a l i t é . Avec la peau d u 
bouc, on f a i t des pantalons, des gants, des o u 
tres, dans lesquelles les Grecs conservent le v in , 
les Af r i ca in s l 'eau. Des po i l s , on f a i t des p i n 
ceaux; les cornes sont t r a v a i l l é e s par les t ou r 
neurs, et les m é d e c i n s d u Levan t s'en servent en 
guise de ventouses. 

LES KÉMAS — HEMITRAGUS. 

Die Halbziegen. 

Caractères. — Nous devons encore consacrer 
quelques mots à des c a p r i d é s q u i se d i s t inguent 

(0 Voyez Vernois et Alf. Becquerel, Analyse du lait des 
principaux types de vaches, chèvres, etc. (Ann, d'Hyg., 
1857, 2e série, t. VII, p. 271.) 
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par leurs cornes c o m p r i m é e s l a t é r a l e m e n t et à 
saillie a n t é r i e u r e . Celles du m â l e sont à trois ou 
quatre faces, couvertes de saillies transversales 
annulai res ; celles de la femel le sont arrondies 
et rugueuses. Leurs narines sont p e r c é e s dans u n 
espace n u et m u queux, c ' e s t - à - d i r e dans u n v é r i 
table mu t l e . L a femel le a quatre mamelons. 

LE KÉMA THAK OU TAUIR — HEMITJUGUS 
JEMLAICUS. 

Der Thar ou Tahir. 

Caractères. — Le thar ou tahir, ou iraharal, 
(fig. 289) comme l 'a n o m m é H a m i l t o n S m i t h , 
q u i l 'a d é c o u v e r t , est u n g rand et bel a n i m a l , de 
l m , 4 5 de long , et de 80 cent, de hauteur, au gar ro t ; 
sa queue mesure 10 cent . ; les cornes ont au plus 
33 cent, de l o n g . I l a la stature d 'une v é r i t a b l e 
c h è v r e , ses cornes m ê m e s ne d i f f è r e n t pas beau
coup de celles des autres c a p r i d é s . Elles naissent 
assez hau t au-dessus de l ' œ i l , sont t r è s - r a p p r o 
c h é e s à l eu r racine, se d i r igen t ob l iquement en 
a r r i è r e , et s 'appliquent presque sur le c r â n e , 
puis s ' é c a r t e n t , et, dans le dernier tiers de leur 
longueur , se por tent en dedans et en bas ; l eur 
po in te est i n f l é c h i e en dehors. Le corps est cou 
ver t de soies longues, g r o s s i è r e s , s e r r é e s et d 'un 
duvet t r è s - f i n . L e p o i l est abondant, t r è s - l o n g 
par places; le vieux m â l e a une c r i n i è r e ana

logue à celle du l i o n . La face, les parties s u p é 
rieures de la t ê t e et les pieds on t des poils courts ; 
ceux d u cou , des jambes de devant et de la par
t ie p o s t é r i e u r e des tlancs ont p r è s de 30 cent. 
de long . Chez la femel le , la c r i n i è r e n'est q u ' i n 
d i q u é e . Les deux sexes n 'on t p o i n t de barbe 
Comme on l 'a vu chez le m â l e q u i v i t au Ja rd in 
zoologique de Londres , le pelage d ' é t é d i f f è r e 
beaucoup de celui d 'hiver . L a c r i n i è r e augmente 
avec l ' âge . L a couleur change aussi. Les v ieux 
m â l e s sont d 'un b r u n fauve c la i r , d ' un b r u n f o n c é 
par places; une large raie noire descend d u f r o n t 
sur le museau, et se cont inue le l o n g d u dos jus 
q u ' à la queue. Les jeunes m â l e s et les femelles 
sont d 'un b r u n f o n c é ; ils ont les pieds noi rs , sauf 
une raie c la i re . On en rencontre assez souvent 
don t le pelage est gris a r d o i s é fauve, m ê l é de 
rouge. Le f r o n t , la partie s u p é r i e u r e d u cou et 
d u dos sont roux ou d 'un b r u n f o n c é ; la gorge, 
la part ie i n f é r i e u r e d u cou , le rentre, la face i n 
terne des membres , sont j aune sale, à reflets gris 
a r d o i s é . Une bande rousse ou d 'un no i r f o n c é 
entoure l 'œ i l et descend j u s q u ' à la bouche, o ù 
elle devient plus c la i re . Une tache de m ê m e cou
leur se t rouve à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . Les 
cornes et les sabots sont d ' u n gris n o i r . Not re 
f igure 289 r e p r é s e n t e le m â l e encore j eune d u 
Jard in zoologique de Londres dans son pelage 
d ' é t é . 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tahi r est 
propre aux montagnes de l 'Asie , mais on ne sait 
quelle est l ' é t e n d u e de l 'aire de dispersion de 
cet an imal . I l ne serait pas impossible qu 'on le 
r e n c o n t r â t aussi en Chine. 

M œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . — M a r k h a m 
nous a d o n n é quelques dé ta i l s sur la vie de cet 
an imal encore peu connu . « Le tah i r , d i t - i l ( I ) , 
se trouve sur les versants rocheux, herbeux et 
d é g a r n i s d'arbres. I l habite aussi les f o r ê t s dont 
le sol est rocai l leux et d é c h i r é . A une al t i tude de 
plus de 2,000 m è t r e s , sur les versants sud et 
ouest, les f o r ê t s sont des f o r ê t s de c h ê n e s . Le 
sol en est sec et rocheux, les arbres sont t r è s -
é c a r t é s , et les herbes sont à peu p r è s les m ê m e s 
que sur les collines d é g a r n i e s d'arbres. Sur les 
autres versants, où les f o r ê t s sont plus touf fues , 
on ne voi t que peu ou pas de tahirs . » 

C a p t i v i t é . — On ne sait à peu p r è s r i en des 
m œ u r s du tah i r en l i b e r t é , et t r è s - p e u de chose 
sur sa vie en cap t i v i t é . 

Pris jeune , i l s 'habitue f ac i l emen t à la domes
t i c i t é , s'apprivoise r ap idement , a ime à g r imper , 
est gai , t aqu in , comme le sont les c h è v r e s ; on 
en ferai t f ac i l ement u n a n i m a l domestique. 
Dans les Indes, on en a t enu dans les r é g i o n s 
chaudes; ils ont s u p p o r t é f ac i l ement le c l imat . 
Le t ah i r s 'habitue rap idement au pet i t b é t a i l ; 
les m â l e s sur tou t semblent t rouver dans les 
c h è v r e s et les brebis des objets dignes de leur 
amour . I ls les poursuivent , combat ten t en leur 
honneur contre les boucs j a loux . On a pu obser
ver que le t ah i r s'accouple fac i lement avec les chè
vres et les brebis, et m ê m e , au d i re des i n d i 
g è n e s , avec le chevrota in , mais sans s u c c è s . 

U r é s u l t e de là que le t ah i r est par ses m œ u r s 
une v é r i t a b l e c h è v r e ; i l est i n d é p e n d a n t , coura
geux, p rudent , a t ten t i f , leste, agile, d u r à la f a 
t igue , t r è s - p o r t é p o u r les an imaux d 'un autre 
sexe, et, par suite, querel leur v i s - à -v i s de ses 
pareils. 

L E S O V I D E S o u M O U T O N S — OVES. 

Die Schàfe, The Sheeps. 

A u point de vue physique, les moutons sont 
proches parents des c h è v r e s ; au poin t de vue de 
l ' intel l igence, les e spèces sauvages seules rap
pellent encore les c h è v r e s . 

C a r a c t è r e s . — Les ovidés se dis t inguent des 
c h è v r e s par leurs grandes fossettes lacrymales, 
leur f r o n t plat , leurs cornes anguleuses, t r i a n 
gulaires, à r u g o s i t é s transversales, c o n t o u r n é e s 
en spirale, et par l'absence de barbe. Ce sont, 
en g é n é r a l , des animaux é l a n c é s , à corps mince , 
à jambes hautes et g r ê l e s , à queue courte , à 
t ê t e fa ib lement arrondie en avant, à yeux et à 
oreilles grandes, à poils la ineux ou c r é p u s . 

Relativement au squelette, i l n 'y a pas grandes 
d i f f é r e n c e s entre les ov idés et les t rois famil les 
p r é c é d e n t e s . L ' o n compte 13 v e r t è b r e s dorsales, 
6 lombaires et s a c r é e s , de 3 à 22 coccygiennes. 

L e u r conformat ion i n t é r i e u r e ne p r é s e n t e au
cune p a r t i c u l a r i t é à noter. 

L a d i r ec t ion de leurs cornes est c a r a c t é r i s 
t ique . Chez les unes, la corne droi te est con tour 
n é e à gauche, de la racine à la po in te ; la corne 
gauche à d ro i te , les pointes é t a n t en dehors et 
divergentes; chez les autres, la corne droi te se 
d i r ige à droi te , la gauche à gauche ; les pointes 

(\) Markham, Chasses dans l'Himalaya. 

convergent alors en a r r i è r e , et la f o r m e de ces 
cornes rappelle celles des c h è v r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les 
moutons sauvages habi tent les montagnes de 
l ' h é m i s p h è r e n o r d . On les rencontre en Europe, 
dans l 'Asie centrale et septentrionale, dans le 
n o r d de l ' A f r i q u e et dans l ' A m é r i q u e septen
t r ionale . L a p l u p a r t appar t iennent à l 'ancien 
cont inent . Chaque groupe de montagnes a ses 
e s p è c e s , ou ses races, q u i d i f f è r e n t su r tou t par 
la conformat ion des cornes. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS les 
ov idés sont des an imaux montagnards . Quelques-
uns semblent ne se t rouve r b ien que dans les 
plus hautes r é g i o n s . I ls mon ten t au d e l à de 
la l i m i t e des neiges, j u s q u ' à une la t i tude de 
6,600 m è t r e s , à des hauteurs o ù n 'hab i ten t plus 
que quelques c h è v r e s , le b œ u f m u s q u é et des 
oiseaux. 

Dans les plaines ne v ivent que des moutons do
mestiques, et l ' on vo i t par ceux qu ' on é l ève dans 
les montagnes, comb ien i ls se plaisent et pros
p è r e n t dans leur patr ie p r i m i t i v e . 

Les moutons sauvages se t i ennent dans les p â 
turages herbeux , les f o r ê t s é p a r s e s , les b r u y è r e s , 
les rochers entre lesquels poussent quelques 
Dlantes. Suivant les saisons, ils m o n t e n t vers les 



hauteurs ou en redescendent ; l ' é t é les a t t i re sur 
tes sommets, l ' h iver les chasse dans la plaine. 

Ils se nourrissent , en é t é , des plantes savou
reuses des montagnes ; en h iver , de mousse, de 
lichens, d'herbes. Gourmands quand i ls on t le 
choix de l eu r n o u r r i t u r e , i ls sont t r è s - s o b r e s 
quand les al iments sont peu abondants ; des 
herbes s è c h e s , de jeunes arbrisseaux, des éco r -
ces d'arbres leur suffisent souvent pendant l ' h i 
ver. 

Chez aucun autre an ima l , le renne p e u t - ê t r e 
e x c e p t é , on ne vo i t aussi b i en que chez les ov idés 
l ' in f luence d é g r a d a n t e de l'esclavage. L e m o u t o n 
domestique n'est que l ' ombre d u m o u t o n sau
vage. L a c h è v r e garde son c a r a c t è r e i n d é p e n 
dant m ê m e dans la d o m e s t i c i t é ; le m o u t o n de
vient u n esclave d é n u é de toute v o l o n t é . Le 
m o u t o n sauvage est v i f et agile, t ou jou r s en 
mouvemen t ; i l r e c o n n a î t , é v i t e , é c a r t e le danger; 
i l est courageux, i l a ime les combats ; r i e n de 
cela ne se re t rouve chez le m o u t o n domest ique . 
On d i ra i t que chez l u i l ' in te l l igence a p a s s é dans 
la to ison. Les ov idés sauvages rappel lent encore 
les c h è v r e s si gaies, si prudentes ; i ls on t les 
m ê m e s q u a l i t é s , l a m ê m e v ivac i t é , le m ê m e en
t r a i n . Les moutons domestiques ne peuvent ê t r e 
a g r é a b l e s que pour l ' é l e v e u r , auquel leurs riches 
toisons p romet ten t un gain abondant ; pour tou t 

BREBM. 

autre, de sont des c r é a t u r e s insupportables . T o u t 
en eux r é v è l e le manque de c a r a c t è r e . Le b é l i e r 
le plus f o r t f u i t devant le p lus pet i t ch i en ; u n 
an ima l inof fens i f effraye un t roupeau en t ie r ; tous 
suivent a v e u g l é m e n t l eur guide , que l q u ' i l so i t ; 
ils se je t tent à sa suite dans un p r é c i p i c e , dans 
les f lots les plus i m p é t u e u x , quo iqu ' i l s soient as
s u r é s d 'y t rouver la m o r t . A u c u n an ima l n'est 
plus f a c i l e . à garder, à dompter que le m o u t o n 
domestique ; i l semble heureux quand une autre 
c r é a t u r e se charge pour l u i de tou t souci . Aussi , 
ne nous é t o n n e r o n s - n o u s pas s ' i l est pais ible 
doux, t r anqu i l l e , inof fens i f , exempt de passions; 
sa vie in te l lec tuel le n'est que b ê t i s e et s t u p i d i t é . 
Dans les pays d u Sud, o ù les ov idés sont plus 
a b a n d o n n é s à e u x - m ê m e s que chez nous, l eur 
intel l igence est plus d é v e l o p p é e ; i ls sont plus 
i n d é p e n d a n t s , plus hardis , plus courageux; i ls 
combat tent avec d'autres an imaux . 

Les ov idés se m u l t i p l i e n t assez rap idement ; l a 
femel le , a p r è s une gestation de v ing t à v i n g t - c i n q 
semaines, met bas u n , deux, ra rement t ro is ou 
quatre pet i ts , q u i sont b i e n t ô t assez for t s pour 
suivre leur m è r e . Cel le -c i , à l ' é t a t sauvage b ien 
entendu, les d é f e n d au p é r i l de sa vie , et leur t é 
moigne u n grand amour ; la brebis domes t ique 
p a r a î t aussi i n d i f f é r e n t e pour ses agneaux que 
pour tou t ce q u i l ' entoure ; elle ne f a i t que re-* 

I I — 176 
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garder d 'un œi l stupide l ' h o m m e qu i les l u i en
lève . A p r è s t r è s - p e u de temps, les agneaux de
viennent i n d é p e n d a n t s ; à u n an, i ls sont aptes à 
se reprodui re . 

C a p t i v i t é . — Les ov idés sauvages sont assez 
faciles à apprivoiser, et conservent le u r v ivac i té 
pendant une sé r i e de g é n é r a t i o n s . I ls se r ep ro 
duisent t r è s - b i e n en cap t i v i t é ; s 'habituent aux 
personnes q u i s'occupent d'eux, o b é i s s e n t à l eur 
appel , r e ç o i v e n t les caresses avec p l a i s i r , et 
s 'apprivoisent assez pour qu 'on puisse les en
voyer dans les p â t u r a g e s avec d'autres animaux 
domestiques, sans qu ' i l s cherchent à r e c o n q u é r i r 
leur l i b e r t é . 

Les moutons domestiques nous sont soumis 
depuis des temps i m m é m o r i a u x ; on ne sait 
quels f u r e n t leurs a n c ê t r e s . L ' h o m m e les a r é 
pandus' sur toute la surface de la terre, les a ac
c l i m a t é s avec s u c c è s dans des c o n t r é e s où i ls 
é t a i e n t c o m p l è t e m e n t é t r a n g e r s . 

Usages e t p r o d u i t s . — Toutes les parties des 
moutons ont leur emplo i ; mais ce sont sur tout 
sa laine et son f u m i e r q u i donnent les plus grands 
produits . L e u r viande est excellente; leurs cornes 
sont r e c h e r c h é e s , et leur peau est t r è s - e s t i m é è . 

LES MOUFLONS — MUSIMON. 

Die Màhnen schàfe, the Mouflons. 

Caractères. — Les mouflons diffèrent des 
moutons proprement dits par la b r i è v e t é de 
leur queue, par l ' é p a i s s e u r et la rudesse de leur 
p o i l , et par la p r é s e n c e de larges cellules dans 
tou t l ' i n t é r i e u r des axes osseux q u i supportent 
les é t u i s de leurs cornes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les H10U-
flons sont des an imaux de montagnes, comme 
les bouque t ins ; on en t rouve non-seulement 
dans l 'ancien cont inent , mais aussi dans l ' A m é 
r ique septentrionale. 

LE MOUFLON A MANCHETTES — MUSIMON 
TItAGELAPHUS. 

Das afrihanische Màhnenschaf, the Aoudad. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 290) semble 
faire le passage des c h è v r e s aux moutons , q u e l 
ques naturalistes m ê m e la rangent p a r m i les 
p r e m i è r e s . Ses cornes d i f f è r e n t de celles des c h è 
vres, quoiqu'elles en rappel lent encore le type. 
Elle n 'a n i les fossettes lacrymales, n i le chan f re in 
d u m o u t o n , dont elle a le por t et la stature. E l l e 
porte une fo r te c r i n i è r e q u i n a î t d u cou, et tombe 

sur la po i t r ine jusqu 'aux ar t iculat ions, ce qu i l u i a 

valu le n o m de m o u f l o n à manchet tes . Ses cornes 
ont env i ron 66 cent, de l o n g ; elles sont à quatre 
faces à leur base, c o m p r i m é e s s u p é r i e u r e m e n t , 
et m a r q u é e s d 'un s i l lon p r o f o n d à leur face ex
terne ; elles se d i r i gen t d 'abord en haut , puis se 
recourbent en a r r i è r e . 

Le p o i l , semblable à ce lu i des c h è v r e s , est roide 
et cour t , sauf à la c r i n i è r e et à la t ou f f e q u i ter
mine la queue. L e dos est r o u x fauve ou jaune 
f o n c é , u n peu t a c h e t é ; le bout des poils est 
blanc. L e ventre et la face in te rne des membres 
sont b lancs ; une raie f o n c é e occupe le m i l i e u 
d u dos. U n m â l e adul te a 2 m è t r e s de l o n g et 
l m , 1 5 de haut . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — E n 1561, Caius 
Br i t ann icus d é c r i v i t le m o u f l o n à manchettes, 
dont on l u i avait e n v o y é une peau de Maur i t an ie . 
Depuis on n 'en entendi t plus par ler , j u squ ' au 
m o m e n t o ù P e n n a n t e t É t . Geoff roy Saint -Hi la i re 
en firent de nouveau m e n t i o n . Celui-ci le t rouva 
dans les montagnes aux environs d u Caire. D'au
tres naturalistes le v i r e n t aux bords d u N i l et en 
Abyssinie ; on do i t m ê m e l ' avoi r r e n c o n t r é sur 
le S i n a ï . I l est sur tout c o m m u n dans l 'A t l a s . 

I l habite dans la province de Constantine, le 
versant sud des montagnes de l ' A u r è s . D ' a p r è s 
le d i re des Arabes, on le ver ra i t encore dans les 
steppes avoisinantes, et dans le d é s e r t de sable 
de Wadi-s inf . A l 'ouest, i l se t rouve sur le Djebel-
A i n o u r , et dans la p rovince d 'Oran, sur le ver
sant sud d u Djebe l -S id i -Sche ick . I l do i t ê t r e en
core abondant sur les sommets de l 'A t las , dans 
le Maroc et en A l g é r i e , car les passages y sont 
plus imprat icables et moins f r é q u e n t é s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne Sa
vait r i e n sur ses m œ u r s n i sur son genre de v ie ; 
j e n ' a i p u m o i - m ê m e fa i re sur l u i des observa
t ions, dans m o n voyage en A f r i q u e ; mais mon 
a m i le docteur B u v r y a eu la b o n t é de me com
m u n i q u e r la note suivante. 

« L e m o u f l o n à manchet tes est n o m m é aroui, 
d'une m a n i è r e g é n é r a l e , par les i n d i g è n e s d u sud 
de l ' A f r i q u e ; i ls appel lent feschthal le bé l i e r , 
massa la brebis , et charoufle pe t i t . 

« L ' e s p è c e hab i le p a r m i les rochers les plus 
é l evés , o ù l ' on ne peut a r r ive r qu ' en passant au 
m i l i e u des é b o u l i s , ce qu i r e n d sa chasse t r è s -
p é n i b l e , en m ê m e temps qu 'e l le est peu lucra t ive . 

« Les mouf lons à manchet tes ne v ivent pas en 
t roupeaux c o m m e les autres o v i d é s , mais i so l é s ; 
ce n'est qu 'au m o m e n t d u r u t , en novembre! 
que quelques femel les , ayant à l eu r t ê t e u n bé 
l ie r , se r é u n i s s e n t pour u n cer ta in temps. Les 
b é l i e r s , d u r a n t cette é p o q u e , se l i v r e n t des corn-
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bats a c h a r n é s . A u d i re des habi tants , on ne 
saurait ce q u ' i l f au t le plus admi re r de la p e r s é 
v é r a n c e avec laquel le i l s restent f o r t longtemps 
la t ê t e b a i s s é e , a p p u y é s l ' u n contre l 'autre ; de la 
fu reur , de l ' é l a n avec lequel ils fondent l ' u n sur 
l'autre ; de la so l i d i t é de leurs cornes, avec les
quelles i ls por ten t des coups à br iser , c ro i r a i t -
on, le c r â n e d ' u n é l é p h a n t . 

« Quatre ou c i n q mois a p r è s , la brebis met 
bas un ou deux peti ts , q u i restent avec elle pen
dant quatre mois , et q u i la qu i t t en t avant la 
nouvelle p é r i o d e des amours . 

« Le m o u f l o n à manchettes se n o u r r i t , comme 
les chèv re s et les moutons sauvages, en é t é , de 
plantes alpines ; en h iver , de l ichens et d'herbes 
s è c h e s ; p e u t - ê t r e b r o u t e - t - i l les moissons. 

Chasse. — « Comme j e voulais en appren
dre le plus possible au sujet des m œ u r s de cet 
an imal , j e r é s o l u s de le chasser et de n ' é p a r 
gner pour cela n i temps, n i fatigues. Mais j e 
me r e p r é s e n t a i la chasse d u m o u f l o n comme 
plus facile qu 'el le n'est r é e l l e m e n t . A c c o m p a g n é 
de m o n domestique, A l i - l b b e n - A b e l , j e qu i t t a i 
l'oasis deBiskra , et me di r igea i à cheval le l o n g d u 
W a d i , q u i est e n t o u r é de tous cô té s par de v é r i 
tables montagnes d u d é s e r t . Vers le Djebe l el 
Melch , une des r é g i o n s de l ' A u r è s ; la montagne 
descend brusquement vers la p la ine , et à son 
pied se t rouvent , comme d 'ordinai re , des é b o u l i s 
et des amas de rochers. Nous c h e r c h â m e s l o n g 
temps avant de t rouver u n c h e m i n , et nous 
d û m e s employer nos pieds et nos mains pour 
traverser les passages les plus p é r i l l e u x . E n f i n , 
nous a r r i v â m e s à une sorte de sentier q u i nous 
conduisi t , à travers des rochers crayeux, j u s q u ' à 
des p r é c i p i c e s , o ù nous v î m e s des couches consi
d é r a b l e s de sel gemme et de gypse. Heureuse
ment que ce c h e m i n existait , au t rement nous ne 
serions p e u t - ê t r e jamais a r r i v é s au sommet . U n 
silence de m o r t nous en toura i t ; aucun ê t r e a n i m é 
ne paraissait; seule, l 'alouette d u d é s e r t faisait 
entendre sa voix p la in t ive , et semblai t r e p r é 
senter la vie dans cet empire de la m o r t . 

« Nous c o n t i n u â m e s à monter pendant que l 
ques heures, et nous a t t e i g n î m e s une a l t i tude 
de 1,600 m è t r e s envi ron . Une source vive s'of
f r i t à nous, et nous i nv i t a au repos. A p r è s 
nous ê t r e d é s a l t é r é s à longs t ra i ts , nous rele
v â m e s la piste d"un m o u f l o n . J 'aurais presque 
s a u t é de jo i e ; j ' é t a i s s û r de ma b ê t e . Je savais 
q u ' i l rev iendra i t , et j e comptais sur ma fidèle 
carabine. Mais no t re impat ience ne nous per
m i t pas de nous reposer longuement ; b i e n t ô t 
nous r e m o n t â m e s dans l 'espoir de vo i r p e u t - ê t r e 

l ' a n i m a l ; ce f u t course vaine. Nous e r r â m e s 
t o u t le j o u r sans en t rouver la m o i n d r e trace. La 
n u i t , q u i a r r iva i t r ap idement , nous f o r ç a de cher
cher u n ab r i . U n r av in au voisinage de notre 
source f u t la re t ra i te que nous d û m e s chois i r , 
quelque dur q u ' i l f û t de passer une n u i t en 
p le in a i r au mois de j anv ie r , à une tel le hauteur . 
Le f e u cependant nous p e r m i t de combat t re le 
f r o i d et m ê m e de nous endormi r . L ' au ro re n ' é 
t a i t pas levée que nous é t i o n s d é j à à l ' a f fû t . U n 
b r o u i l l a r d épa i s nous enveloppait , mais b i e n t ô t 
i l qu i t t a les cimes, et, seule, la plaine nous é t a i t 
c a c h é e comme par u n r ideau . Nous r e s t â m e s là , 
s i lencieux, une heure et demie. E n f i n u n beau 
m o u f l o n m â l e nous apparut . T o u t dans ses mou
vements é t a i t fier et noble , son pas é t a i t a s s u r é 
et calme ; on aura i t d i t à le vo i r q u ' i l se sentait le 
r o i et le seigneur de ces hauteurs . U s'approcha 
en cherchant le sable le plus doux, et se baissa 
p o u r bo i re . Une double d é t o n a t i o n re ten t i t ; le 
m o u f l o n tomba en poussant u n c r i , mais a u s s i t ô t 
i l se releva et p r i t la f u i t e , en faisant des bonds 
tels que j e n'aurais p u me les f igure r , si j e ne les 
avais vus. E t cependant i l é t a i t b l e s s é ; i l ne p o u 
va i t al ler l o i n ; nous nous m î m e s donc à sa pour
sui te . Mais les heures et les heures se passaient en 
suivant les traces de son sang q u i n ' é c h a p p a i e n t 
pas à l 'œ i l p e r ç a n t de m o n compagnon arabe. 
E n f i n , a p r è s quatre ou c i n q heures, nous a r r i 
v â m e s à une a r ê t e de rochers, dominan t à pic 
u n r a v i n d 'au moins 60 m è t r e s de p r o f o n d e u r . 
Les traces s ' a r r ê t a i e n t à cet endro i t . Que le 
m o u f l o n e û t s a u t é par là nous paraissait i m 
possible ; nous ne savions que fa i re , quand en
fin m o n Arabe r é s o l u t d'essayer de descendre 
dans le p r é c i p i c e . U y é t a i t à peine a r r i v é q u ' u n 
c r i de jo i e m ' a p p r i t que ses effor ts é t a i e n t c o u 
r o n n é s de s u c c è s ; le m o u f l o n y gisait m o r t . 

a A en j u g e r par les anneaux de ses cornes, i l 
devait avoir de h u i t à d i x ans ; m o n Arabe , et tous 
les autres q u e j ' i n t e r r o g e a i , m ' a s s u r è r e n t que ce 
n ' é t a i t pas u n des grands, et me d i r en t en avoir 
v u de plus fo r t s . Quant à nous, nous ne p û m e s 
songer à monter notre g ib ie r hors d u r av in , et 
à le redescendre, par o ù nous é t i o n s m o n t é s ; i l 
ne nous restait q u ' à le d é p o u i l l e r i m m é d i a t e 
men t , ce que nous f î m e s . J 'a i heureusement rap
p o r t é sa peau, et elle figure maintenant , avec 
honneur , au m u s é e de S a i n t - P é t e r s b o u r g . » 

C a p t i v i t é . — « Quoique le m o u f l o n à m a r -
chettes soit u n des an imaux les plus .rares, !e-
montagnards le prennent cependant assez sou
vent dans des lacets, et le vendent pour q u e l ' 
bue argent au commandant d u poste m i l i t a i r e 
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le plus vois in . Dans le j a r d i n d u Cercle à Biskra , 
j e vis un j eune mouf lon q u i , en quelques bonds 
presque ver t icaux, sautait sur un m u r d'enceinte 
de 5 m è t r e s de haut , et se tenait l à , en parfai te 
assurance, sur une surface dont la largeur n ' é g a 
la i t pas celle d'une m a i n ouverte. Souvent, i l 
paissait hors.de son enclos. Quand, dans le j a r 
d i n , quelque chose avait e x c i t é sa gourmandise , 
i l s'en emparai t s û r e m e n t ; i l n 'y avait n i haies 
n i murs q u ' i l ne f r a n c h î t . I l n'avait nu l l emen t 
peur des hommes, s 'approchait de tou t le monde 
et prenai t dans la m a i n du pa in et les friandises 
q u ' o n l u i tendait . » 

Le m o u f l o n à manchettes n'est plus u n a n i 
m a l rare dans les jardins zoologiques de l ' E u 
rope : on l ' y a dé j à v u maintes fois , et i l s'y re 
p rodu i t parfai tement . Une paire q u i se t rouve 
au j a r d i n zoologique de Bruxel les a deux petits 
chaque a n n é e . L ' e s p è c e supporte m ê m e le c l i 
mat de l 'Al lemagne du N o r d . 

Les vieux m â l e s ne sont pas t ou jou r s aussi 
doux que ce lu i dont parle mon a m i Buvry . Ils 
ne craignent pas leur gardien ; b ien plus, ils le 
menacent. I ls semblent con t inue l lement s é r i e u x 
et de mauvaise h u m e u r , et n v on t r i en de la ga i e t é 
des c h è v r e s . L a moindre c o n t r a r i é t é les met en 
f u r e u r ; ils mon t ren t qu ' i l s ont conscience de 
leur force , et lu t t en t avec avantage, m ê m e contre 
l ' homme le plus vigoureux. Ils vivent, par contre , 
dans de bons rapports avec les autres o v i d é s , à 
l 'exception toutefois de l ' é p o q u e d u r u t , du ran t 
laquel le ils sont enclins aux combats. 

E n somme, les mouf lons à manchettes, en cap
t i v i t é , ne donnent pas l i eu à beaucoup d'observa
t ions i n t é r e s s a n t e s . I ls sont paresseux au p h y s i 
que et au m o r a l , l eur in te l l igence est b o r n é e , ils 
ne sont pas plus prudents que d'autres ov idés et 
sont, par c o n s é q u e n t , ennuyeux comme ceux-c i . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Arabes a iment 
beaucoup la viande d u m o u f l o n , et, pour m a 
part , j e d é c l a r e en avoir t r o u v é excellent le gigot . 
Cette viande a le g o û t de celle d u cerf, mais elle 
est plus d é l i c a t e . 

De la toison, les Arabes confec t ionnent des 
couvertures et des tap is ; ils tannent la peau et 
en fon t d u m a r o q u i n . 

LE MOUFLON D'EUROPE — MUSIMON MUSMON. 

Der Mufflon. 

Caractères. — Le mouflon d'Europe (fig. 291) 
est une fo r t e e s p è c e , de l m , 3 0 de long , sur les
quels 8 ou 10 cent, appar t iennent à la queue, et 
de 80 cent, de hauteur . Son poids est de 25 à 

40 k i l o g r . Ses cornes a t te ignent une longueur de 
plus de 66 cent, et un poids de 4, 5 à 6 k i l o g r . 
C'est ce lu i , de tous les o v i d é s sauvages, q u i a le 
corps le plus r a m a s s é ; les poi ls sont courts et 
c o u c h é s , t r è s - é p a i s , su r tou t en h iver , é p o q u e 
du ran t laquel le i l a le corps r e v ê t u d 'un duvet 
cour t , l i n et c r é p u . Le men ton est d é p o u r v u de 
barbe ; les poils de la p o i t r i n e sont u n peu al
l o n g é s en f o r m e de c r i n i è r e . L a couleur du 
m o u f l o n est u n roux q u i rappelle la robe d u re
n a r d , la t ê t e t i r e sur le gr is c e n d r é ; le museau, 
la croupe, le b o r d de la queue, les pieds et le 
ventre sont blancs. L a l igne m é d i a n e du dos est 
d ' un b r u n f o n c é . 

Quelques poi ls sont r o u x , les autres sont noirs. 
Le duvet est gris c e n d r é . E n h iver , le pelage est 
b r u n m a r r o n , avec une grande tache des deux 
cô t é s presque q u a d r i l a t è r e et d 'un jaune clair 
ou blanche. 

D 'o rd ina i re , le m â l e seul a des cornes; t r è s -
rarement , on en t rouve des r u d i m e n t s chez la 
femel le . Celles d u m â l e sont longues et for tes ; 
t r è s - é p a i s s e s à la base, elles vont en s 'amincis
sant à pa r t i r d u m i l i e u . Elles se touchen t pres-
q u ' à la racine, mais s ' é c a r t e n t b i e n t ô t et se re
courben t en f o r m e de f a u c i l l e , ob l iquemen t en 
dehors et en bas ; l a pointe est p o r t é e en bas, en 
avant et en dedans. La corne dro i te est t o u r n é e 
à gauche, la gauche à d ro i t e . Ces cornes portent 
de t ren te à quarante r u g o s i t é s s e r r é e s , plus ou 
moins i r r é g u l i è r e s , et a t te ignant presque la 
poin te . Les cornes de l a f eme l l e , quand elles 
existent, f i g u r e n t des pyramides obtuses, ayant 
au plus de 5 à 8 cent, de l o n g . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e mouf lon 
d 'Europe habi te encore a u j o u r d ' h u i les monta
gnes rocheuses de la Corse et de la Sardaigne. 
On admet assez g é n é r a l e m e n t q u ' i l v iva i t au
trefois dans d'autres parties d u m i d i de l 'Europe , 
et i l est probable q u ' i l se t r ouva i t dans les B a l é a 
res et en G r è c e ; le m o u t o n sauvage de l ' î le de 
Chypre en est une e s p è c e d i s t inc te . On a i n d i q u é 
le sud-ouest de l 'Europe comme la pa t r i e de ce 
m o u f l o n , mais on ne l ' y t rouve plus , et i l n 'y a 
p e u t - ê t r e jamais e x i s t é . On l 'a p robab lement con
f o n d u avec le b o u q u e t i n . J 'a i p r i s des i n f o r m a 
t ions sur cette e s p è c e ; j ' a i e x a m i n é toutes les col
lections de cornes et d ' an imaux ; j ' a i i n t e r r o g é 
tous les chasseurs, les montagnards in te l l igen ts , 
j e n ' a i j amais en tendu par le r en Espagne que du 
b o u q u e t i n . 

A u j o u r d ' h u i , m a l g r é la chasse q u ' o n leur f a i t , 
les mouf lons se t rouven t encore en t roupeaux de 
50 à 100 ind iv idus , su r tou t dans les d i s t r i c t s 
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d'Iglesias et de Teulada en Sardaigne. Tous les 
montagnards le connaissent, sous les noms de 
mouffion, muffuro, muffla ou moufflon. Les Ro
mains dis t inguaient le m o u f l o n de Corse de 
celui de Sardaigne ; P l ine n o m m e le p remier mu-
simon, le second ophion; les peti ts , umbri. 

Le m o u f l o n d 'Asie d i f f è r e d u m o u f l o n d 'Europe, 
m a l g r é certaines ressemblances. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s d'an
ciens r é c i t s , nous savons que ces an imaux on t 
é t é autrefois t r è s - a b o n d a n t s . On en tua i t j u s q u ' à 
quatre ou c i n q m i l l e dans une seule chasse ; au
j o u r d ' h u i , on est heureux quand on en rapporte 
quelques- uns, et dans les chasses des gens les plus 
riches, q u i met ten t en œ u v r e tous les moyens, 
tue au plus de t rente à quarante. 

A l ' inverse d u m o u f l o n à manchet tes , les m o u 
flons d 'Europe v iven t en s o c i é t é . I ls se r é u n i s 
sent en troupes plus ou moins nombreuses. U n 
vieux et f o r t b é l i e r est le chef d u t roupeau. A 

l ' é p o q u e du r u t , i ls se s é p a r e n t en petites fami l l es , 
o rd ina i rement c o m p o s é e s d 'un m â l e et de que l 
ques femelles q u ' i l a conquises dans les combats. 
Au tan t le m o u f l o n d 'Europe est hab i tue l l emen t 
peureux et c ra in t i f , autant i l est t é m é r a i r e q u a n d 
i l s'agit de combat t re avec ses pareils . E n d é 
cembre et en j anv ie r , on entend r é s o n n e r dans 
la montagne le c l iquet is des cornes, f r appan t 
l 'une contre l ' au t re ; et l ' on peut vo i r les m â l e s 
fondre l ' u n sur l ' au t re , t ê t e b a i s s é e , avec une tel le 
violence que l ' o n comprend à peine comment 
i ls peuvent rester en place. Souvent l ' u n d'eux 
est t u é dans le c o m b a t ; i l est p r é c i p i t é dans 
l ' a b î m e et s'y fracasse les membres . 

A p r è s v ing t et une semaines, en a v r i l o u en 
m a i , la femel le me t bas deux peti ts , assez v igou
reux pour cou r i r de suite avec l eu r m è r e . A u 
bout de .quelques j o u r s , ils s 'aventurent avec elle 
sur les chemins les plus d i f f i c i l e s , et b i e n t ô t l ' é 
galent en hardiesse et en a g i l i t é . 
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A quatre mois , les cornes apparaissent aux 
jeunes m â l e s ; ceux-c i , à un an , peuvent se re 
p r o d u i r e ; ils ne sont cependant pa r fa i t ement 
adultes q u ' à t rois ans. 

Le m o u f l o n ressemble peu au m o u t o n domes
t ique dans ses mouvements ; i l est leste, agi le , 

ad ro i t , s û r , mais i l se fa t igue vite ; en plaine 
sur tout , u n chien peut b i e n t ô t l 'a t te indre ; i l 
g r impe admirab lement . 

On d i t que le m o u f l o n est t r è s - c r a i n t i f ; qu 'au 
moindre danger, i l t r emble de tous ses membres , 
et prend a u s s i t ô t la f u i t e . Quand un ennemi le 
presse, q u ' i l ne peut plus se sauver, i l ur ine de 
peur ; d ' a p r è s d'autres, i l arroserai t ses ennemis 
de son u r ine . Ces ennemis sont le loup et le 
lynx? les jeunes peuvent devenir la proie de l ' a i 
gle ou du vautour. 

Chasse. — L ' h o m m e met t ou t en œ u v r e pour 
s'emparer de ce g ib ier . Pendant le temps du r u t , 
on peut fac i lement a t t i rer les m â l e s en i m i t a n t 
le b ê l e m e n t de la femel le . 

Ce n vest que par hasard qu ' on peut en prendre 
u n vivant . Les vieux mouf lons ne tomben t j a 
mais entre les mains de l ' h o m m e ; mais on s'em
pare fac i lement des petits, a p r è s a v o i r t u é la m è r e . 

C a p t i v i t é . — Les mouf lons d 'Europe, capt ifs , 
s 'habituent rapidement à leur sort. Quelque p r i 
vés qu ' i l s soient, i ls gardent tou jour s leur v ivac i té 
et l eur ag i l i t é . E n Sardaigne et en Corse, on vo i t 
f r é q u e m m e n t dans les villages des mouflons 
a p p r i v o i s é s ; quelques-uns le sont au p o i n t de 
suivre l ' homme par tout , comme un chien , d 'o
b é i r à ses appels, etc. I ls ne deviennent d é s a 
g r é a b l e s que par leur p é t u l a n c e . I ls se f o n t u n 
plaisir de pa rcour i r tous les recoins de la ma i son ; 
ils renversent tou t , brisent la vaisselle et causent 
toutes sortes de d é g â t s . Les v ieux m â l e s devien
nent souvent m é c h a n t s et indomptables. I l s per
dent toute cra inte de l ' h o m m e et le combat tent , 
non-seulement pour se d é f e n d r e , mais encore 
par s imple pla is i r . 

Les mouf lons captifs ne f o n t pas preuve d'une 
grande in te l l igence . Comme les autres an imaux 
de leur f a m i l l e , i ls sont b o r n é s , sans jugemen t , 
presque sans m é m o i r e . On leur dresse des 
p i è g e s et on les a t t i re en leur t endan t des f r i a n 
dises. Quelque d é s a g r é a b l e que cela leur soit, i ls 
s'y laissent prendre à chaque fo i s . Une certaine 
m é m o i r e des l i eux , u n fa ible souvenir des b i e n 
fai ts , u n cer ta in attachement à leurs compa
gnons ordinaires, un peu d ' a m i t i é aux enfants, 
sont les seuls signes d ' inte l l igence qu ' i l s donnent . 

Les mouf lons se croisent f ac i l ement avec les 
autres ov idés . Les Romains savaient d é j à qu ' i l s 

s 'accouplaient avec le m o u t o n domes t ique ; plus 
t a rd , on r econnu t que les m é t i s q u i en prove
naient é t a i e n t f é c o n d s . F i t z inge r nous apprend 
qu'au Ja rd in zoologique i m p é r i a l de S c h œ n b r u n n , 
on a c ro i s é plusieurs fo is le m o u f l o n avec le mou
ton o rd ina i re d 'A l l emagne . Les m é t i s s'accou-
plaientavec le m o u f l o n et avec l e m o u t o n , et cha
que fois avec s u c c è s . L a p l u p a r t ressemblaient au 
m o u f l o n ; leurs cornes, seulement, é t a i e n t moins 
fortes et moins c o n t o u r n é e s . Quelques mâles 
avaient m ê m e qua t re cornes, c o m m e les mou
tons dont parle Oppien ; moutons q u i n ' é ta ien t 
p e u t - ê t r e que de pareils m é t i s . Par contre , on a 
tou jours va inement e s s a y é de croiser le mouflon 
avec la c h è v r e domes t ique . 

U existe d'autres e s p è c e s t r è s - v o i s i n e s du mou
flon d 'Europe : tels sont le m o u f l o n de Chypre 
(ovis cypria), q u i ne se t r ouve que dans cette î le ; 
le m o u f l o n de Perse (ovis persica ou orientalis), 
q u i v i t su r tou t dans la p rov ince de Macandarin 
et dans les montagnes de l ' A r m é n i e ; le mouflon 
de l 'Himalaya (ovis Vignei), que l ' o n t rouve dans 
le Korassahn, le Pe t i t T h i b e t et le Caboul ; et le 
m o u f l o n d u Cap (ovis Arkar), q u i v i t à l'est du 
Cap et dans la Sierra M o r e h . Toutes ces espèces 
d i f f è r e n t par l a cou rbure des cornes. 

LE MOUFLON ARGALI — MUSIMON ARGALI. 

Der Argali, the Argali. 

L'argali est le véritable mouton sauvage de 
. l 'Asie. C'est le g é a n t de la f a m i l l e . U est pro
bable que, sous ce n o m , o n c o n f o n d plusieurs 
e s p è c e s . 

C a r a c t è r e s . — Not re figure 292 r ep ré sen t e 
l ' e s p è c e de S i b é r i e . C'est u n f o r t an ima l , de la 
tai l le d ' un veau d ' un an ; i l a p lus de 2 m ,15 de 
long , l m , 3 0 de haut : ses cornes sont assez 
grandes pour que le renard b l e u puisse se loger 
dans l eu r c a v i t é . U n b é l i e r adul te p è s e plus de 
150 k i log rammes ; les cornes seules on t u n poids 
de 15 à 25 k i l og rammes . 

Sa stature i n d i q u e la f o r ce et l a v igueur . Ses 
cornes l u i donnent u n a i r p a r t i c u l i e r . A leur 
racine , elles recouvrent toute la par t ie posté
r ieure de la t ê t e ; t r è s - v o i s i n e s l 'une de l 'autre, 
elles se po r t en t b i e n t ô t de c ô t é et en a r r i è r e , se 
recourben t en avant et en dehors , et f o n t ainsi 
u n t o u r et demi de spire . L e u r l ongueur est 
de l m , l 5 à l m , 3 0 ; l eu r c i r c o n f é r e n c e , à la base, 
est de 16 à 20 cent . Elles sont couvertes de 
r u g o s i t é s s e r r é e s . 

Ses poi ls , longs et roides, r ecouvren t u n duvet 
m o u et é p a i s . E n é t é , l ' a rga l i est d ' u n b r u n gris 
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sombre, passant au jaune à la queue, au gris à 
la t ê t e , au blanc sous le ventre ; en hiver , l ' a n i 
mal devient, roux ; les cuisses, la queue et le 
museau sont blancs. Une raie brune passe par
dessus le s a c r u m . 

L a femel le est plus petite que le m â l e et 
pèse , en moins , plus de 50 k i l o g r . Ses cornes 
sont plus minces , presque droites, peu rugueuses 
et l égè re s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' a r g a l i ha
bite les c o n t r é e s d é s e r t e s des montagnes de 
l'Asie centrale, depuis la Grande Tatar ie jus 
qu'en Chine et dans les Indes ; depuis la S i b é r i e 
orientale jusqu ' au d e l à de l ' A l t a ï . Au t re fo i s i l 
étai t c o m m u n aux sources de l ' I r t i s c h et de 
l ' Iéniséi ; maintenant on le t rouve encore dans 
les montagnes de la Mongol ie et de la Songorie, 
dans le d é s e r t de la Ta ta r ie ; d ' a p r è s Radde, i l 
n'existe plus au Kamtscha tka , o ù i l a é t é r e m 
placé par le m o u t o n sauvage de l ' A m é r i q u e . 
D 'après le m ê m e auteur , i l a d isparu de la 
Daourie depuis 1832. L ' h ive r f r o i d et neigeux de 
1831 à 1832 r é d u i s i t ces beaux an imaux à six, 
q u i fu ren t t u é s par les Cosaques. Depuis cette 
é p o q u e l 'on n'a plus v u u n seul a rga l i dans la 
Daourie russe, et comme tous les ov idés sauvages 
ne sont nu l l ement voyageurs, on n v y en verra 
probablement plus . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' a rga l i 
évi te les montagnes humides et b o i s é e s , de m ê m e 
que les hautes r é g i o n s . I l p r é f è r e les c h a î n e s q u i 
n 'ont que de 660 à 1,000 m è t r e s d 'a l t i tude , et q u i 
sont s é p a r é e s par de larges va l l ées , à flancs peu 
b o i s é s . C'est dans ces condit ions q u ' i l v i t l ' é té 
comme l 'h ive r ; c'est t ou t au plus s ' i l passe d'une 
partie de la montagne à l 'autre. 

D 'ord ina i re , on vo i t les argalis en troupes de 
hu i t à d i x ind iv idus . L e m â l e le plus v igoureux 
condui t la bande. A u m o m e n t d u r u t , les m â l e s 
se l iv ren t de violents combats, et si le vaincu ne 
cherche son salut dans la f u i t e , le va inqueur le 
p r é c i p i t e dans l ' a b î m e . L a femel le me t bas en 
mars un o u deux petits, à poils gris , c r é p u s . Dès 
le premier j o u r , ils suivent l eur m è r e et restent 
avec elle j u s q u ' à la saison d u r u t suivant . Les 
cornes, chez les m â l e s , se mon t ren t à l ' âge de 
deux mois . 

L ' é t é , l ' a rga l i se n o u r r i t des plantes q u i crois
sent dans les va l l é e s ; l 'h iver , i l mange des mous
ses, des l ichens et des herbes s è c h e s . I l g r impe 
sur les rochers, dont le vent a b a l a y é la neige, 
pour en r é c o l t e r les l ichens . U recherche sur
t o u t les endroits o ù i l y a d u sel. L o r s q u ' i l est 
malade, i l se g u é r i t , d i t -on , en prenant de la co 

quelourde (anémone pulsatilla) et d'autres a n é 
mones . T a n t que la neige n'est pas t rop fo r t e , i l 
ne s ' i n q u i è t e g u è r e de l 'h iver . Son épa i s se toison 
le p r é s e r v e d u f r o i d . On a d i t q u ' i l se laissait en
ter rer dans la neige comme le l i èvre à son g î t e , 
et que le chasseur pouvai t alors le tuer d 'un coup 
de lance, sans q u ' i l se l evâ t ; cela ne doi t a r r iver 
qu 'except ionnel lement , et p robablement dans 
les hivers o ù i l est d é j à t r è s - a b a t t u par l ' abs t i 
nence. L ' a r g a l i v igoureux est d i f f i c i l e à appro
cher. I l est t r ès -c ra in t i f , et a les sens admirable
ment d é v e l o p p é s . Dès q u ' i l voi t u n h o m m e , i l 
p rend la f u i t e ; le b é l i e r guide marche rapide
ment , et le t roupeau le suit à grande vitesse. Ces 
an imaux courent t r è s - v i t e au travers des passages 
les plus dangereux ; ils f ranchissent les a b î m e s , 
g r impen t à des endroits o ù l ' homme ne t r ouve 
ra i t pas de quo i poser son pied. 

Chasse. — L 'a rga l i habi te des l i eux q u i r e n 
dent sa chasse t r è s - d i f f i c i l e , et aussi é c h a p p e r a i t -
i l fac i lement aux poursuites, sans la c u r i o s i t é 
q u i le f a i t veni r au-devant d u danger. Dans que l 
ques parties de la S i b é r i e , les chasseurs suspen
dent leurs v ê t e m e n t s à une perche, et tandis que 
l ' a rgal i c o n s i d è r e ce m a n n e q u i n , i ls l 'approchent 
par u n autre c ô t é . On me t des lacets, des p i è g e s 
sur son passage habi tue l , et l ' on emplo ie , sur tout 
en plaine, des chiens q u i l ' a r r ê t e n t et donnent 
au chasseur le temps d 'approcher. Jamais l 'ar
gal i ne cherche à d é f e n d r e sa vie, i l f u i t devant 
les chiens comme devant l ' h o m m e . Cependant 
chaque a n n é e , cette chasse fa i t des v ic t imes . 

C a p t i v i t é . — Les jeunes argalis peuvent s'ap
privoiser , mais i l est t r è s - d i f f i c i l e de les conserver 
et de les f a i re voyager; j u s q u ' i c i on n 'en a j a 
mais vu en Europe . U serait cependant faci le de 
les y n o u r r i r , et sans aucun doute on les acc l ima
tera i t b ien v i te dans les Alpes . 

Usages e t p r o d u i t s . — La viande de l 'a rgal i 
passe pour excellente, sa peau sert à confec t ion
ner des v ê t e m e n t s d 'h iver et des couvertures ; de 
ses cornes on f a i t des gobelets, des cui l lers et 
d'autres ustensiles de m é n a g e . A u temps de 
Marco-Polo , les Kirghises tua ien t parfois de tel
les q u a n t i t é s d'argalis, q u ' i n d é p e n d a m m e n t des 
cornes qu ' i l s employaient à f o r m e r des m o n u 
ments en signe de v ic to i re , i l leur en restait as
sez pour entourer t ou t leur camp, c o m m e les 
princes de l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e entourent 
leurs palais de haies f o r m é e s de d é f e n s e s d ' é l é 
phants. 
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LE MOUFLON DE MONTAGNES —M V SIMON MONTANA 

T)as Bighorn ou Dickhorn, the Bighorn ou Rocky 
mountain Sheep. 

L e m o u f l o n de l ' A m é r i q u e d u N o r d (fig. 293), 
n o m m é dans le pays big-horn, c ' e s t - à - d i r e cornes 
épaisses, est vois in de l ' a rga l i , dont i l a la ta i l le 
et avec lequel i l a é t é souvent con fondu . Radde 
a c o m p a r é les deux e s p è c e s et a m o n t r é en q u o i 
elles d i f f è r e n t . 

Deux missionnaires en Cal i fornie f i r en t les 
premiers c o n n a î t r e le b i g - h o r n , en 1697. « Nous 
t r o u v â m e s dans ce pays, d i t le P . P i co l l o , deux 
e s p è c e s d ' an imaux inconnus , et nous les avons 
a p p e l é s moutons parce qu ' i l s l eur ressemblaient 
u n peu. Une d'elles a la ta i l le d 'un veau d 'un ou 
deux ans; i l a la t ê t e d u cerf , et de longues cornes 
semblables à celles d u b é l i e r . La queue et le 
p o i i sont m o u c h e t é s , mais plus courts que ceux 
d u cerf, les sabots sont grands, ronds, fendus 
comme ceux d u b œ u f . J 'en ai m a n g é , sa viande 
est t r è s - t e n d r e et t r è s - s u c c u l e n t e . Les autres 
moutons , q u i sont noirs o u blancs, d i f f è r e n t peu 

des n ô t r e s ; i ls sont u n peu plus grands, ont une 
toison plus abondante ; l eur la ine est t r è s - b o n n e , 
o n la file et on la tisse. » Depuis , presque tous les 
voyageurs f o n t m e n t i o n d u b i g - h o r n . 

C a r a c t è r e s . — D ' a p r è s A u d u b o n et Richard
son, u n m â l e adul te a t t e in t une longueur de 2 
m è t r e s , sur lesquels i 4 cent, seulement appar
t i ennen t à la queue, une hau teu r de l m , 1 5 à 
l ' é p a u l e , et une c i r c o n f é r e n c e de l m , 3 0 de r r i è re 
les é p a u l e s . L a f eme l l e a de l m , 4 5 à l m , 5 4 de 
long et l m , 1 0 de hau t . L e b i g - h o r n a, comme le 
bouque t in , le corps r a m a s s é , v igou reux ; sa tê te , 
su r tou t , rappelle celle de cet a n i m a l : elle est 
grande. U a le dos d u nez d r o i t , l 'œ i l g rand , l 'o
re i l le pet i te , cour te , le cou cour t , le dos l ong , la 
po i t r ine fo r te et large, la queue cour t e , les cuis
ses vigoureuses, les jambes for tes et courtes, les 
sabots cour ts , c o u p é s presque d r o i t en avant, les 
pinces larges et obtuses. 

L e m â l e a des cornes puissantes ; m e s u r é e s le 
l o n g de leur courbure , sur l e u r b o r d externe, 
elles on t 71 cent. ; l eur c i r c o n f é r e n c e , à la racine, 
est de 37 cent. , au m i l i e u de 31 L a distance d'une 
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pointe à l 'autre est de 58 cent. Les cornes, t r è s -
r a p p r o c h é e s à leur racine , se d i r igen t en dehors 
et en avant, se re tournent en a r r i è r e , se recour
bent presque c i rcu la i rement en bas et en avant, 
et leur pointe se porte de nouveau en haut et en 
dehors. Elles ne sont pas c o m p r i m é e s l a t é r a l e 
ment et aplaties, mais larges, couvertes de nom
breuses r u g o s i t é s transversales, et à saillies m i n 
ces, tandis que les cornes de l ' a rga l i sont f o r t e 
ment c o m p r i m é e s et aplaties. Chez le m o u f l o n de 
montagnes, les cercles annuels sont é c a r t é s ; les 
sillons transversaux peu m a r q u é s , minces et sou
vent in te r rompus ; chez l ' a rgal i , les saillies sont 
t r è s - r a p p r o c h é e s et recouvrent environ les quatre 
c i n q u i è m e s de la longueur de la corne. L a f e 
melle a des cornes plus faibles, assez semblables 
à celles des c h è v r e s ; elles se recourbent en 
haut, en a r r i è r e et en dehors; elles sont pointues 
et a c é r é e s . 

Le pelage ne d i f f è r e pas de ce lu i d u bouque
t i n d 'Europe. I l n'est po in t l a ineux , mais dur , 
doux au toucher; i l est u n peu o n d u l é , et a au 
plus 5 cent, de l ong . I l a la couleur b r u n sale de 
celui d u bouque t in , avec la l igne m é d i a n e du 
dos u n peu plus f o n c é e ; le ventre, les faces pos
t é r i e u r e et in terne des jambes, les cuisses ont une 

HREHM. 

raie q u i va de la queue au dos ; le m e n t o n et une 
tache au voisinage d u la rynx sont blancs; la par 
t ie a n t é r i e u r e des pattes est d 'un b r u n n o i r â t r e 
plus f o n c é que la te inte d u dos; la t ê t e est d 'un 
c e n d r é c l a i r ; cette couleur est aussi celle de la 
face externe des oreil les, dont la face in terne est 
blanche ; la par t ie s u p é r i e u r e de la queue est 
plus claire que le dos. Les v ieux m â l e s sont sou
vent d 'un gris c la i r ou blancs. E n au tomne et en 
h iver , le gris se m é l a n g e de b r u n ; les fesses et 
les cuisses demeuren t blancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Richardson 
et a p r è s l u i A u d u b o n disent que le b i g - h o r n se 
mon t re à l 'ouest des Montagnes-Rocheuses, de
puis le 68° jusqu ' au 40° de la t i tude n o r d : i l s'y 
t rouve par tout , sur tout en Cal i forn ie , et i l n'est 
pas impossible q u ' i l ait p a s s é d ' A m é r i q u e au 
Kamtschatka, o ù on le t rouve aussi, comme 
Cuvier é t a i t enc l in à l 'admettre . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet a n i m a l 
peuple les endroits les plus sauvages, les plus 
impraticables des c o n t r é e s q u ' i l habite, s u r t o u t 
la partie des Montagnes-Rocheuses q u i a r e ç u 
des chasseurs f r a n ç a i s du Canada le n o m de mau
vaises terres. A u d u b o n donne une bonne des
c r i p t i o n de ces r é g i o n s , dont i l compare les m o n -

I I — 177 
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tagnes à autant de pains de sucre, les uns debout, 
les autres r e n v e r s é s , c a s sé s . Les montagnes s 'é
l è v e n t à plusieurs centaines de m è t r e s au-dessus 
de la plaine, et ne sont praticables à l ' hom m e 
que par-ci , p a r - l à . L 'eau l é s a r a v i n é e s ; à chaque 
plu ie , leur ascension est rendue impossible . On 
rencontre par places u n arbre , à l ' ombre duque l 
c r o î t u n peu d'herbe ; à c ô t é , u n t r o u p r o f o n d 
o ù se d é p o s e le sel e n t r a î n é par les eaux de 
p lu ie . Les mouf lons de montagne t rouven t là ce 
q u ' i l l eur f au t . I ls se f rayent des chemins sur les 
a r ê t e s les plus é t r o i t e s , g r impen t le long des pa
rois les plus e s c a r p é e s , se r é f u g i e n t dans les gro t 
tes et les cavernes ; les herbes q u i y croissent 
les nourrissent, et aux endroits sa lés i ls peuvent 
assouvir u n besoin q u i p a r a î t c o m m u n à tous 
les ruminants . Depuis qu ' i ls ont appris à con
n a î t r e l ' homme, ils p r é f è r e n t na ture l lement ces 
endroits sauvages : on les vo i t cependant assez 
souvent en naviguant sur les aff luents d u P è r e 
des fleuves. Le pr ince de W i e d a p e r ç u t le p re 
mier b ig -ho rn au hau t d 'un rocher, d ' o ù i l re
gardait t r anqu i l l emen t passer le bateau à vapeur 
sur lequel se t rouva i t l ' i l lus t re naturaliste. 

L ' e s p è c e est encore assez abondante. Le pr ince 
de W i e d v i t p r è s de la r i v i è r e de l 'Ye l low-Stone 
des t roupeaux de 50, 80 individus et p lus ; A u 
dubon , dans la m ê m e loca l i t é , en v i t u n de 22 
b ê t e s ; Richardson d i t que ces animaux se r é u 
nissent par bandes de 3 à 30. 

Les femelles et leurs peti ts f o r m e n t des t r o u 
peaux à part . Hors l ' é p o q u e d u r u t , les vieux 
m â l e s s'isolent ou f o r m e n t entre eux des troupes. 
E n d é c e m b r e , ils se r é u n i s s e n t aux femelles, et 
se l iv ren t de violents combats. Le reste de l ' an
n é e , ils vivent en paix à la f a ç o n des moutons 
domestiques. 

L a femel le met bas en j u i n ou en j u i l l e t , la 
p r e m i è r e fois u n seul pet i t , les autres fois r é g u 
l i è r e m e n t deux. Ceux-ci, a p r è s quelques j o u r s , 
peuvent suivre par tou t leur m è r e , q u i les c o n d u i t 
b i e n t ô t dans les hauteurs les plus inaccessibles. 

Les big-horns ne d i f f è r e n t pas par leurs m œ u r s 
de leurs c o n g é n è r e s o u des bouquet ins . Comme 
ceux-ci i ls g r impen t admirablement , se f r ayen t 
des chemins autour des rochers, à des endroits 
qu i surp lombent de plusieurs centaines de m è 
tres. I l s marchent fac i lement sur des saillies q u i 
ont à peine quelques c e n t i m è t r e s de largeur. Ils 
y courent , à la s t u p é f a c t i o n de l ' h o m m e , q u i ne 
comprend pas comment ils s'y peuvent ma in ten i r . 
Remarquent- i ls quelque chose de suspect, ils 
f u i e n t vers les hauteurs , et se t iennent là sur les 
points les plus a v a n c é s pour surveil ler tou t l 'ho

r i zon . U n soupir nasonnant est le s ignal de la 
f u i t e , et a u s s i t ô t t o u t le t roupeau s ' é l a n c e avec 
une r a p i d i t é vert igineuse. 

Si t ou t est t r a n q u i l l e , ces a n i m a u x descendent 
quelquefois dans les pra i r ies , dans les ravins et 
au b o r d des r i v i è r e s . Chaque j o u r , i ls vis i tent les 
grottes des montagnes, d o n t les parois sont re
couvertes d'efflore&cences de s a l p ê t r e ou d'autres 
sels. C'est aussi à ces places que les chasseurs 
vont at tendre le m o u f l o n . 

Chasse. — U n chasseur e x p é r i m e n t é , D r u m -
m o n t , d i t à R ichardson , que les b ig -horns ne sont 
pas bien d é f i a n t s dans les endroi ts o ù i ls sont 
peu e x p o s é s aux poursui tes , et laissent facile
men t approcher le chasseur. Mais b i e n t ô t l'ex
p é r i e n c e les r end t r è s - c r a i n t i f s . L à où ils ont 
appris à c o n n a î t r e l ' h o m m e , i ls le craignent au
tant que le l oup . L e u r hab i ta t est l eur meilleure 
d é f e n s e . I l f a u t q ù e le chasseur soit au-dessus 
des pr ivat ions ; i l do i t ê t r e d é c i d é à supporter 

. n u i t et j o u r m i l l e fa t igues, sans compter les dan
gers q u ' i l c o u r t dans les mauvaises terres. 

Jusqu ' ic i on n'a p u r é u s s i r à p rendre u n big
h o r n vivant . Ce q u i d o i t su r tou t y contribuer, 
c'est que la m è r e c o n d u i t de suite ses petits dans 
les endroi ts les plus inabordables. Le prince de 
W i e d d i t q u ' u n M . M'Cenzie p r o m i t vainement 
u n bon cheval au chasseur q u i apporterai t un 
jeune b ig -ho rn . Les p lus habiles chasseurs de 
l ' A m é r i q u e e u x - m ê m e s ne p u r e n t toucher cette 
r é c o m p e n s e . 

Usages et p r o d u i t s . — Les blancs, comme 
les Indiens, mangent la chai r de cet an imal . Elle 
a u n g o û t de m o u t o n , su r tou t celle d u m â l e à 
l ' é p o q u e d u r u t . Les Ind iens se servent de la 
peau pour fa i re des chemises. Cette peau est 
fo r t e et solide, en m ê m e temps douce et souple. 

LES MOUTONS — OVIS. 

Die Hausschâfe, The Sheeps. 

Caractères. — « Les moutons, dit M. P. Ger
vais (1), sont des a n i m a u x domest iques qu'on 
ne c o n n a î t nu l l e par t à l ' é t a t sauvage. Leurs ca
r a c t è r e s p r i n c i p a u x consistent dans la longueur 
de leur queue, q u i descend hab i tue l l emen t jus 
qu 'au t a lon , et dans la na tu re p le ine des axes 
osseux de leurs cornes, q u i sont p lus é c a r t é e s à 
leur base et plus en spirale que celles des m o u 
flons (fig. 294). Certains mou tons m a n q u e n t d ; 
cornes, m ê m e dans le sexe m â l e . » 

(1) P. Gervais, Ilist. nat. des Mammifères. Pari* ia«^ 
t, 11, p. 1<J2. 1 ' 1 8 5 5 « 
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Quelques naturalistes c ro ien t que le m o u t o n 
domestique ne descend pas des ov idés sauva
ges; les autres pensent que son e s p è c e p r i m i 
tive est é t e i n t e depuis des temps i m m é m o r i a u x . 
La p lupar t n 'admettent qu'une e s p è c e - s o u c h e , 
qu i serait, pour les uns. l 'a rgal i , pour les autres, 

le m o u f l o n d 'Europe ou le m o u f l o n à m a n 
chettes. I l en est des moutons comme des a u 
tres an imaux domestiques ; nous ne savons 
absolument pas quelle est leur or ig ine . Depuis 
les temps les plus r e c u l é s , i l s se t rouvent , 
comme le b œ u f , comme la c h è v r e , sous la do
minat ion de l ' homme ; i l s se sont peu à peu r é 
pandus sur toute la surface de la terre ; mais ils 
p r é s e n t e n t tant d é f o r m e s diverses, tan t de races, 
qu 'on ne peut croire que ces formes soient 
toutes dues à l ' inf luence c l i m a t é r i q u e . Nous 
voyons b ien que l ' on peut fa i re varier à l ' i n f i n i 
les formes par des croisements ; mais les races 
que l ' on croise, sont depuis des s ièc les telles 
que nous les connaissons, et nous n'avons au
cune preuve qu'elles doivent e l l e s - m ê m e s leur 
existence à l ' h y b r i d i t é . D ' u n autre c ô t é , i l est 
s ingulier que les moutons domestiques, s'ils 
proviennent des ov idés sauvages actuel lement 
existants, n 'a ient pas avec ceux-ci des rapports 
plus é t ro i t s que les c a r a c t è r e s communs à la 
f a m i l l e . Dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , i l y a, à la 
vé r i t é , des moutons q u i on t une assez grande 
ressemblance avec le t é t a i , mais on ne peut di re 
qu ' i l s en descendent. 

Les diverses races d i f f è r e n t sur tout par la 
courbure des cornes, par la to ison, la longueur 
et la f o r m e de la queue. 

La toison varie beaucoup, selon les races, en 
longueur, en finesse, en souplesse ; nous donne
rons i c i comme type la f igure 295. 

« Tous les ov idés sauvages a u j o u r d ' h u i con
nus, d i t F i t z inger , sont remarquables par leur 
queue courte ; tandis que p a r m i les moutons do
mestiques t r è s - p e u p r é s e n t e n t ce c a r a c t è r e . On 

ne peut expl iquer cela par des influences e x t é 
r ieures ; on ne comprendra i t pas commen t elles 
pourra ien t avoir a m e n é une augmenta t ion du 
nombre de v e r t è b r e s . Si l ' on se garde de tou t 
j ugemen t p r é c o n ç u , l ' on est a m e n é à cette op i 
n ion : que les moutons, comme la p lupa r t des 

autres an imaux domestiques, proviennent de 
plusieurs e s p è c e s - s o u c h e s d i f f é r e n t e s . 

D ' a p r è s F i tz inger , i l y aura i t d ix e s p è c e s de 
moutons domestiques : le mouton à fesses grosses, 
le mouton à queue rudimentaire, le mouton à courte 
queue, le mouton à cornes aiguës, le mouton des 
campagnes, le mouton à grosse queue, le mouton à 
longue queue, le mouton des pentes, le mouton à 
hautes jambes et le mouton à crinière. 

Quelques-uns de ces moutons m é r i t e n t de fixer 
notre a t tent ion . 

LE MOUTON MÉRINOS — OVIS ARIES HISPANICA 

Bas Merinoschaf, The Merino ou Spanish Sheep. 

Le mouton mérinos peut être regardé comme 
l ' e spèce la plus noble . C'est l u i q u i f o r m e nos 
t roupeaux de b ê t e s à laine. A u s ièc le dernier , nos 
moutons é t a i e n t t o u t à f a i t n é g l i g é s ; i ls ressem
blaient à ceux que l ' on t rouve encore en Ecosse 

(*) Fil de laine, grossi mille fois présentant des fibres rondes, opa
lines, formées de petits cornets imbriqués; la base des cornets est 
indiquée par des stries obliques et par un léger renflement. (E. Parkes.) 



620 
L E S R U M I N A N T S . 

dans les highlands, où on les é lève p l u t ô t pou r 
leur viande que pour leur la ine. A la f i n du 
d i x - h u i t i è m e s i èc l e , on c o m m e n ç a à a m é l i o r e r 
nos races en faisant venir des m é r i n o s d 'Espa
gne, et depuis, nos t roupeaux ont c o m p l è t e m e n t 
c h a n g é d'aspect. 

C a r a c t è r e s . — Le m o u t o n m é r i n o s est sur
tou t remarquable par sa laine. I l est de ta i l le 
moyenne, lourdement b â t i . U a la t ê t e grande, 
le museau obtus, le f r o n t p la t , le nez b o m b é ; 
les yeux petits, les fossettes lacrymales grandes' 
les oreilles de longueur moyenne, à pointe 
obtuse. L e b é l i e r porte des cornes assez fortes, 
mesurant j u s q u ' à 6G c e n t i m è t r e s de longueur 
en suivant la c o u r b u r e ; elles se recourben t 
d 'abord en a r r i è r e , puis en avant et en haut , en 
d é c r i v a n t une double spirale. Les brebis ne por 
tent que rarement des cornes. Le cou est cour t 
et gros, la peau fo r t ement p l i s s é e ; la gorge 
r e n f l é e comme u n goi t re ; le corps r a m a s s é , le 
garrot peu é l e v é ; les jambes sont basses, mais 
fortes et solides, les sabots obtus. Le corps est 

recouvert d 'une laine cour te , m o l l e , fine, c répue , 
de couleur blanc j a u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o n Consi
d è r e le m é r i n o s c o m m e o r ig ina i r e d u nord de 
l ' A f r i q u e , et l 'on p r é t e n d q u ' i l do i t son nom à 
ce q u ' i l nous a r r i v a i t de l ' au t re c ô t é de la mer. 
Quelques naturalistes sont p o r t é s à admettre 
que l ' e s p è c e est i n d i g è n e depuis f o r t longtemps 
en Espagne e l en Por tuga l . 

Les Espagnols d iv isent les m é r i n o s en voya
geurs [transhumantes), et en s é d e n t a i r e s (estantes). 
A u x premiers se rappor ten t : 

1° L a race Léonhe ou Ségovienne, avec ses d i 
visions dites de Regrette, de Montarco, de Si-
raies, de Turbieta, de Fernando-Nunez, et de Y In-
fantado ; 

2° L a race Soriane ou de Soria. 

Les seconds o u estantes c o m p r e n n e n t la race 
Churras, q u i est b ien i n f é r i e u r e aux p r é c é d e n t e s , 
ainsi qu u n cer ta in n o m b r e d ' a n i m a u x r é f o r m é / 
fou rn i s par ce l le -c i . n o r m e s , 

Les t ranshumants pa rcouren t de grandes ô t en -
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Fig. 297. Le Mouton à grosses fesses. 

dues des provinces du sud et de l'ouest. Jus
qu'en 1822, leurs p r o p r i é t a i r e s , c ' e s t - à - d i r e le 
ro i et les grands, avaient d ' é n o r m e s p r i v i l è g e s . 
Leurs t roupeaux paissaient en é t é dans les m o n 
tagnes de la Vie i l le -Cas t i l le et de l ' A r a g o n , et 
descendaient en h iver dans les plaines de la 
Manche, de l ' E s t r é m a d u r e et de l 'Andalous ie . I ls 
suivaient une rou te de qua t re -v ing t -d ix pas de 
large, q u i passait m ê m e au travers des endroits 
les plus riches en cu l tu res ; tous les p â t u r a g e s 
communaux leur é t a i e n t ouverts. U existe des 
troupeaux de plus de 1,000 t ê t e s ; et quelques 
p r o p r i é t a i r e s p o s s è d e n t de 70 à 80,000 moutons . 

I l est faci le de ca lculer quels d é g â t s é n o r m e s 
les 4 ou 6 mi l l i ons de moutons peuvent causer 
dans les cultures. L 'Espagne se d é p e u p l a n t de 
plus en plus, les champs c u l t i v é s duren t ê t r e aban
d o n n é s ; les paysans é t a i e n t t r op à la m e r c i des 
bergers. I l n 'en est pas t o u t à f a i t a insi de nos 
jours . Q u o i q u ' i l existe encore beaucoup de mou

tons en Espagne, les t roupeaux y sont b ien moins 
nombreux ; cependant les bergers y f o r m e n t t ou 
jou r s une corpora t ion à par t . 

On croyai t autrefois que les voyages que l ' o n 
faisait e x é c u t e r aux moutons con t r ibua ien t à la 
bonne q u a l i t é de la laine ; mais on est revenu 
de cette i d é e depuis que l ' on s'est convaincu 
que les t roupeaux s é d e n t a i r e s ne sont pas i n f é 
r ieurs aux t ranshumants et rappor tent autant . 
Dans les grands domaines d 'Al lemagne , les m o u 
tons on t é t é à te l p o i n t a m é l i o r é s par des c ro i 
sements avec les m é r i n o s , qu 'on les dis t ingue 
main tenant à peine des moutons d'Espagne. 

LE MOUTON A CORNES POINTUES — OVIS 
STREPSICEROS. 

Das Zackelschaf. 

Caractères. — Une des espèces les plus re
marquables est le mou ton à cornes pointues . 
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Not re planche X X X I I me dispense d'en donner 
une descr ipt ion d é t a i l l é e ; j e fera i seulement re 
marquer que la toison est f o r m é e de soies longues, 
assez g ross i è re s , à reflets mats, et d ' un duvet 
cour t , peu fin ; on ne peut l 'employer que pour 
des é to f fes communes. Aussi é lève- t -on cette es
p è c e plus pour sa chair que pour sa la ine ; les 
Turcs l 'es t iment beaucoup, car i ls p r é f è r e n t le 
m o u t o n à toute autre viande. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an ima l 
n'habite que la T u r q u i e d ' E u r o p ç et le bas Da
nube. On en rencontre des t roupeaux n o m b r e u x , 
surtout dans les montagnes. 

LE MOUTON A GROSSES FESSES 
— OVIS STEATOPYGJ 

Das Fettsteisschaf. 

Nous avons encore à citer comme espèce cu
rieuse le mou ton à grosses fesses. 

Dans toute l ' A f r i q u e centrale se t rouve en t r è s -
grande abondance une race de ces moutons : 
tous les nomades du no rd et du centre de l ' A 
f r i que et les n è g r e s l ibres T é l è v e n t . 

C a r a c t è r e s . — Le m o u t o n à grosses fesses, 
d 'Af r ique , est un assez grand animal : i l d i f f è r e 
des autres par son p o i l . I l n'a pas de laine que 
l 'on puisse filer ou tisser; son pelage est cour t et 
grossier comme celu i des ov idés sauvages. Ses 
cornes sont petites et courtes. Les agneaux seuls 
ont u n pelage la ineux. 

Notre figure 297 r e p r é s e n t e le m o u t o n à gros -
ses fesses de Perse (ovis steatopyga persica), an ima l 
remarquable par sa s t ructure s i n g u l i è r e et sa c o u 
leur . I l est de ta i l le moyenne ; i l a les cornes cour
tes, le corps blanc, la t ê t e et la par t ie s u p é r i e u r e 
d u cou d 'un no i r f o n c é . Berger et t roupeau ont 
é té d e s s i n é s d ' a p r è s nature dans l 'Habesch 
or ienta l , o ù l ' on t rouve ce m o u t o n aussi abon
dant qu'en Perse, dans l ' Y é m e n et dans l 'Arab ie , 
sa v é r i t a b l e patr ie . 

L'Inde fournit encore quelques moutons assez 
d i f f é r e n t s de ceux dont nous venons de parler, 
et i l y en a aussi en A f r i q u e . L e u r classification 
est t rop incertaine pour que nous insistions da
vantage à leur é g a r d . D'ai l leurs , leur impor tance 
comme b ê t e s à laine ou comme an imaux de bou
cherie est peu c o n s i d é r a b l e , si on les compare 
sous ce double rappor t à ceux dont nous avons 
p a r l é . Ces moutons, de race é t r a n g è r e , donnent 
é g a l e m e n t des m é t i s quand on les associe à ceux 
de nos pays. 

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

domestique est u n an ima l doux , t r anqu i l l e , pa
t i en t , sans v o l o n t é , peureux, l â c h e ; i l n va donc 
pas de c a r a c t è r e . Ce n'est q u ' à l ' é p o q u e du ru t 
q u ' i l ressemble u n peu aux autres ruminan ts ; 
q u ' i l m o n t r e quelques p a r t i c u l a r i t é s q u i m é r i 
tent l ' a t t en t ion de l ' h o m m e . Pour le reste, i l est 
b o r n é c o m m e n u l autre domest ique. I l n'apprend 
jamais r i en , et ne sait j amais se t i r e r l u i - m ê m e 
d 'embarras. I l p é r i r a i t b i e n t ô t , si l ' h o m m e ne le 
prena i t sous sa p ro t ec t i on . Sa peur le rend r idi
cule , sa l â c h e t é f a i t p i t i é . U n b r u i t inconnu 
met en f u i t e t o u t u n t roupeau ; le tonnerre , les 
é c l a i r s , la t e m p ê t e , me t ten t les moutons hors 
d ' e u x - m ê m e s , et on ne peut p lus les re tenir . 

Dans les steppes de la Russie et de l 'Asie, les 
bergers en souf f ren t souvent. Par les tourmentes 
d é n e i g e , les moutons se dispersent, courent fol
lement au m i l i e u des steppes, sautent dans l'eau 
et m ê m e dans la mer , restent immobi le s à une 
place, se laissent p a t i e m m e n t couvr i r de neige, 
sans songer à chercher u n a b r i ou u n peu de 
n o u r r i t u r e . Des m i l l i e r s p é r i s s e n t ainsi en un 
j o u r . E n Russie, on se sert de c h è v r e s pour con
du i re les moutons , mais elles sont souvent i m 
puissantes à les re teni r . U n v ieux berger fait , 
d ' a p r è s K o h i , le r é c i t s u i v à n t : 

« Nous faisions p a î t r e dans les steppes d'Ots-
chakow u n t roupeau de 2000 moutons et de ISO 
c h è v r e s , nous é t i o n s en mars , et c ' é t a i t la pre
m i è r e fois que nous sor t ions . Le temps était 
souriant , l 'herbe nouvel le paraissait. L e soir, i l 
se m i t à p leuvoi r , et u n vent f r o i d se leva. Bien
t ô t la p lu ie se changea en neige, et le f r o i d aug
menta ; nos habi ts gelaient, et quelques heures 
a p r è s le coucher d u solei l , le vent souffla du 
nord-ouest avec une te l le v io lence que nous ne 
voyions et n 'entendions plus r i en . É t a n t peu éloi
g n é s de l ' é t a b l e et de no t re demeure, nous cher
c h â m e s à les a t te indre ; mais le vent avait excité 
les moulons , et i ls s ' é c a r t a i e n t de plus en plus. 
Nous v o u l û m e s fa i re re tourner les boucs que les 
moutons sont h a b i t u é s à suivre ; mais, quelque 
courageux qu ' i l s soient d 'o rd ina i re , i ls on t t r è s -
peur des f roides t e m p ê t e s . Nous cour ions de 
c ô t é et d 'autre, en poussant et repoussant nos 
t roupeaux; nous r é s i s t i o n s au vent et aux m o u 
tons, mais ceux-ci a v a n ç a i e n t t o u j o u r s plus . Le 
m a t i n , nous ne v î m e s au tour de nous que la 
neige. L a tou rmen te é t a i t l o i n de se c a l m e r ; le 
t roupeau m a r c h a i t encore plus vi te que pendant 
la nu i t . Nous nous a b a n d o n n â m e s à notre sor t ; 
nous avancions rapidement , nous en avant. Les 
moutons b ê l a i e n t et c r ia ient , les b œ u f s a t t e l é s 
aux chariots de provisions suivaient , nos chiens 
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aboyant au m i l i e u de tout. cela. Le j o u r , nos 
chèv re s d isparurent . T o u t notre c h e m i n é t a i t 
j o n c h é d 'an imaux mor t s . L e soir, l ' a l l u re du 
troupeau se r a l e n t i t ; nos mou tons é t a i e n t f a t i 
gués , mais, en m ê m e temps, nous perdions nos 
forces ; deux d 'entre nous se d i ren t malades, et 
se c a c h è r e n t dans le char io t sous leurs f o u r r u 
res. La n u i t v i n t , nous ne voyions n u l l e par t n i 
village n i f e r m e . Cette n u i t f u t encore plus te r 
rible que la p r é c é d e n t e ; nous savions que la 
tourmente nous poussait vers la mer , à cha
que instant nous nous attendions à ê t r e p r é c i 
pités d u haut des falaises. U n de nos hommes 
tomba encore malade. A u j o u r , nous a p e r ç û m e s 
quelques maisons; elles é t a i e n t à t rente pas au 
plus de l ' e x t r é m i t é d u t roupeau ; mais r ien ne 
pouvait fa i re changer de d i r ec t ion à nos stupides 
animaux, et i ls con t inua ien t l eu r route sous le 
vent. E n t r a î n é s par eux, nous ne pouvions nous-
m ê m e s ar r iver à ces maisons, que nous v î m e s 
d i spa ra î t r e à nos yeux ; a p r è s avoir é t é si p r è s de 
notre salut, nous é t i o n s de nouveau perdus, si les 
aboiements de nos chiens n 'avaient a t t i r é l 'a t 
tention des gens de ces maisons. C ' é t a i e n t des 
colons allemands ; le p r e m i e r q u i nous entendi t 
donna l 'éveil , et appela ses voisins et ses domes
tiques. A quinze, i ls se j e t è r e n t au-devant de nos 
moutons, les p o u s s è r e n t , les t r a î n è r e n t et nous 
avec eux jusque dans leurs cours . Nous avions 
perdu en chemin toutes nos c h è v r e s et c i n q cents 
moutons. U n grand nombre p é r i r e n t dans les 
cours. A peine a b r i t é s , nos moutons se p r é c i p i 
t è r en t l ' un contre l ' aut re avec une v é r i t a b l e f u 
reur, se p r e s s è r e n t , se s e r r è r e n t à s ' é t o u f f e r ; on 
aurait d i t que le g é n i e de la t e m p ê t e étal encore 
de r r i è re eux. Quant à nous, nous remerc i ions 
Dieu et les bons A l l emands q u i nous avaient sau
vés ; à u n quar t de l ieue de cette maison hospi
ta l iè re é ta i t une falaise de v i n g t brasses de haut , 
et plongeant dans la m e r . » 

I l en est de m ê m e , chez nous, par les orages 
violents, les inonda t ions , les incendies : pendant 
les orages, les moutons se serrent l ' u n contre 
l 'autre, et ne peuvent ê t r e s é p a r é s . « Si la f o u 
dre tombe dans le tas, d i t Lenz, beaucoup sont 
t u é s ; si leur é c u r i e p rend f e u , ils n 'en sortent 
pas ou se p r é c i p i t e n t dans les f l ammes . Je vis une 
fois une grande é t a b l e b r û l é e , p le ine de moutons 
c a r b o n i s é s ; on S a v a i t p u en sauver quelques-uns 
qu'en leur fa isant v iolence. I l y a quelques an
n é e s , u n t roupeau presque ent ier p é r i t é t o u f f é : 
deux chiens de chasse avaient s a u t é dans l ' é cu 
r ie et c a u s é aux moutons une t e r reur te l le , qu ' i l s 
s ' é t o u f f a i e n t en se serrant les uns contre les au

tres. Une autre fo i s , le ch ien d 'un passant dis
persa u n autre t roupeau , et u n grand nombre de 
moutons disparurent dans l a f o r ê t . » Ces que l 
ques t ra i ts suff isent pour c a r a c t é r i s e r le m o u 
t o n , et nous pour r ions en ci ter b ien d'autres. 

Dans quelques cas, le m o u t o n f a i t u n peu 
preuve d ' in te l l igence. I l apprend à c o n n a î t r e son 
m a î t r e , à ar r iver à son appel, à l u i o b é i r u n peu . 
I l a ime l a mus ique , é c o u t e avec u n cer ta in p l a i 
sir le cha lumeau du berger, etc. I l pressent à 
l'avance les changements de temps. 

Le m o u t o n p r é f è r e les endroits secs et é l evés 
aux l ieux bas et humides . D ' a p r è s L i n n é , 327 es
p è c e s de plantes communes de l 'Europe cen
trale entrent dans son a l imen ta t ion : i l en d é d a i 
gne 141 . L a renoncule , l ' euphorbe , le colchique , 
les p r ê l e s , les plantes grasses, les joncs , l ' e m p o i 
sonnent. E n h iver , on l u i donne du f o i n , de la 
pai l le , des feuil les et des plantes s è c h e s de d i 
verses e s p è c e s , dont i l s 'accommode par fa i tement . 
N o u r r i de grains, i l engraisse t r o p , et sa laine 
devient mauvaise. I l aime beaucoup le sel, et a 
besoin d'eau f r a î c h e . 

L e r u t commence en mars , et continue pen
dant tou t T é t é . Les anciens Romains fa isa ient 
accoupler leurs moutons en m a i et en j u i n ; dans 
les pays plus f ro ids , le rapprochement des sexes 
a l i e u en septembre et en octobre. L a brebis 
por te de 150 à 154 jou r s , et me t bas dans la se
conde m o i t i é de f é v r i e r . E l l e n 'a d 'ord ina i re 
q u ' u n pet i t par p o r t é e , rarement deux, et t r è s -
except ionnel lement t ro i s . Dans les pays chauds, 
les brebis ont deux p o r t é e s par an. 

Les jeunes agneaux doivent ê t r e d'abord p r é 
se rvés des r igueurs du c l ima t , plus t a r d on peut 
les laisser al ler au p â t u r a g e . Dans le p remier 
mois , les dents de la i t apparaissent ; à six mois , 
perce la p r e m i è r e mola i re permanente ; à deux 
ans, les incisives de la i t t omben t et sont r empla 
c é e s . A la f i n de cette a n n é e , p a r a î t la t r o i s i è m e 
mola i re permanente ; les molaires de l a i t t o m 
bent peu à peu et sont r e m p l a c é e s par celles de 
seconde d e n t i t i o n . A c inq ans seulement les faus
ses molaires de la i t t omben t à leur tou r , et la 
den t i t i on est c o m p l è t e . Ce n'est qu'alors que le 
m o u t o n est adul te . Mais la brebis à u n an, le 
b é l i e r à d i x - h u i t mois , sont d é j à capables d'en
gendrer , et à deux ans on les emploie comme 
reproducteurs . Toutes les races se m u l t i p l i a n t 
et se croisant fac i l ement , i l n'est pas d 'animal 
domest ique plus fac i le à a m é l i o r e r que le mou
t o n . 

Les moutons peuvent a t te indre l ' â g e de qua
torze ans ; toutefois , les dents leur tombent gé -
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n é r a l e m e n t à h u i t ou d ix ans. On se h â t e alors de 
les engraisser et de les conduire à l 'abat toir . 

E n n e m i s n a t u r e l s . — Chez nous, le m o u t o n 
a peu d'ennemis à redouter ; i l n'en est pas ainsi 
u n peu plus au n o r d et plus au sud. Le loup l 'at
taque et en fa i t fac i lement sa proie . E n Asie , en 
A f r i q u e , en A m é r i q u e , i l devient la p â t u r e des 
grands f é l i ens et des chiens sauvages; en A u s 
tra l ie , le singe et le loup à bourse ou t h y l a ç i n e 
c y n o c é p h a l e l u i f o n t la chasse (1). De temps â 
autre , l 'ours en d é v o r e aussi, et les aigles ravis
sent des agneaux. Mais les moutons q u i sont 
aussi les plus e x p o s é s aux attaques de leurs en
nemis, sont les moins sujets aux maladies, et 
ainsi les pertes s ' é g a l i s e n t . 

Usages e t p r o d u i t s . — I l y a quelques dizai 
nes d ' a n n é e s , l ' u t i l i t é d u m o u t o n é t a i t plus grande 
qu 'actuel lement . Dans un pays b ien c u l t i v é , l ' en
t re t ien des moutons ne rapporte plus beaucoup. 

L a toison des brebis a é t é longtemps le v ê t e 
m e n t des premiers peuples : la laine t i s sée se 
substitua à la peau bru te ; la t o i l e , le coton et 
la soie tendent chaque j o u r à remplacer la laine 
comme v ê t e m e n t . 

Depuis que l ' on a les laines d 'Aust ra l ie , ce pro
du i t a b a i s s é de p r i x , et l ' on ne peut plus fa i re 
entrer en l igne de compte que la valeur de la 
viande et d u f u m i e r . 

Dans le sud, on fa i t avec le l a i t des fromages 

(*) Demi-nature. — Cœnure dans le lobe antérieur droit du cerveau. 

ft) Yoyez, tome I I , p. 4. 

Fig. 299. Cœnure du Mouton (**). 

e s t i m é s ; on ne t r a i t pas les brebis de valeur, car 
on d iminue ra i t la q u a l i t é de la la ine . 

L a peau d é p o u i l l é e de la laine a aussi d ' im-

Fig. 300. Distome hépatique (non encore adulte), 
grossi 8 fois [***). 

portants usages : c'est avec elle que l'on prépare, 
suivant le p r o c é d é de f a b r i c a t i o n , la basane, qu i 
couvre les l ivres r e l i é s et les chaussures l é g è r e s ; 

(**) (, vésicule grandeur naturelle; 2, groupes de têtes grossies; 
3, tête fortement grossie. 

(*.**) a, ventouse buccale; b, ventouse abdominale ; c, œsophage \ 
i,d,d,d, ramifications de l'intestin; elles ne sont pas apparent*;! 

i partout à cause de leur contractera. 
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Fig. 301. Troupeau de moutons mérinos. 

la peau blanche q u i sert à la confec t ion des gants 
et à la doublure des souliers ; le parchemin, le 
vélin et les peaux. 

On se sert aussi des cornes . 
M a l a d i e s . — L a maladie la plus c o m m u n e 

est le tournis , q u i se mon t r e sur tou t chez les 
agneaux. E l l e est c a u s é e par u n ver v é s i c u l a i r e , 
le c é n u r e (cœnurus cerebralis), q u i se t rouve dans 
le cerveau (fig. 298 et 299). U n autre ver, le dis
tome h é p a t i q u e (distoma hepaticum), cause des 
abcès d u fo ie (fig. 300). D'autres vers f i l i fo rmes 
d é t e r m i n e n t des a b c è s d u p o u m o n . Les moutons 
sont encore sujets à l 'apoplexie , à la maladie des 
ongles, à la var io le , à la t y m p a n i t e , etc. Les é l e 
veurs perdents ouvent par quelques-unes des ma
ladies q u i r é g n e n t é p i d é m i q u e m e n t la m o i t i é 

d 'un t roupeau. 

1» Races françaises. 

On s'est beaucoup occupé, dit P. Gervais, de
puis une soixantaine d ' a n n é e s , de l ' a m é l i o r a -
l i o n de nos moutons i n d i g è n e s . Daubenton s'est 

BBEHU. 

pr inc ipa lement a p p l i q u é à a m é l i o r e r les races h 
l 'aide des m é r i n o s , et, depuis lors, on a f a i t con
cour i r au m ê m e bu t les moutons de race anglaise. 
C a r l i e r ( l ) , en 1770, a d o n n é une é n u m é r a t i o n 
assez c o m p l è t e des races f r a n ç a i s e s telles qu'elles 
é t a i e n t avant ces perfect ionnements , p r o v o q u é s 
en par t ie par Daubenton et c o n t i n u é s depuis lors 
avec inte l l igence par u n grand nombre d ' é l e 
veurs. Garlier dist ingue t rois races m è r e s p a r m i 
nos anciens moutons , savoir : l a flamande, la 
picarde et la bocagère, auxquelles M . L u l l i n 
a joute la race provençale. 

L a race flamande est la plus grande et la plus 
for te des races anciennement obtenues en France ; 
elle a t te int de quatre pieds et d e m i à c i n q pieds 
de longueur , et f o u r n i t des moutons gras, dont le 
poids v a d e O O à 130 l ivres. E l le ne convient q u aux 
p â t u r a g e s gras et f ra is de la mei l l eure q u a l i t é . 
Aussi peut-elle p r o s p é r e r en Flandre , en N o r 
mandie et dans les marais d u Po i tou . On a re 
m a r q u é qu v elle peut ê t r e c r o i s é e plus avantageu-

(1) Carlier, Traité des bétes à laine. Paris, 1770, 2 vol, 
in-4. 

I I — 178 
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s è m e n t que toutes les autres avec les races de 
Dishley et d u Texe l . 

« La race picarde n 'a t te int g u è r e que lmA0 de 
longueur , et, dans les ind iv idus les plus gras, 
30 k i los . El le est r é p a n d u e dans les plaines de la 
Picardie , de la Br i e et de la Beauce (fig.30\). On 
peut l u i rappor ter toutes nos anciennes sous-
races à laine grosse, dont la corpulence est i n f é 
r ieure à celle de la race flamande. Son croisement 
avec les m é r i n o s a p rodu i t d'excellente sraces m é 
tisses de fo r t e d imension, abondantes en chair , à 
toison f ine et pesante, s'engraissant plus a i s é m e n t 
que les m é r i n o s de pu r sang, et donnant de 30 
à 40 ki los de chair et 5 ki los de laine en suint . 

« La race bocagère, ou des moutons buisquins, ne 
d é p a s s e pas 75 cent, en longueur ; sa chair est ex
cellente et sa laine plus f ine que celle des autres 
races. El le occupe tous nos pays des Landes et 
sur tout les r é g i o n s du centre de la France . Une 
partie de la Normandie , la Champagne, la Bour 
gogne, l ' A n j o u , la Bretagne, la Sologne, l a T o u -
raine, etc. en sont é g a l e m e n t pourvus, ainsi que 
le M i d i et l 'Est. 

« L a race provençale s ' é t e n d depuis le l i t t o r a l 
f r a n ç a i s de la M é d i t e r r a n é e jusque dans le Dau-
p h i n é , dans une part ie de l 'Auvergne et dans le 
Toulonais . 

« El le est, en par t ie , assujettie aux habitudes 
transhumantes. Ses principales divisions sont les 
moutons de la Camargue, d u Roussi l lon, ceux d u 
Languedoc, auxquels appart iennent les t r o u 
peaux des Causses, dans le Rouergue ; el ceux du 
Larzac, dont le la i t sert à la fabr ica t ion d u f r o 
mage de Roquefo r t (1). 

« E n tenant compte des q u a l i t é s de la laine-, 
M M . P o m m i e r et Bel la divisaient , i l y a peu 
d ' a n n é e s , les moutons qu 'on é lève ac tuel lement 
en France en neu f c a t é g o r i e s don t nous croyons 
u t i l e de donner aussi l ' é n u m é r a t i o n : 

a 1° Mérinos très-fins (analogues au type deNaz), 
env i ron 6 à 8,000 t ê t e s . Poids en su in t , 3 l iv res ; 
carcasse grasse, 16 k i los . Pr ix : 4 à 5 francs le 
k i l o g r a m m e de laine. Ce p r i x t end à baisser sans 
cesse. A u lavage, cette laine rend 38 p . 400. 

« 2° Mérinos fins. Toison plus t a s s é e ; carcasse 
grasse, 18 k i log rammes . L a toison, de 3 k i l o 
grammes en su in t , r end 30 p . 100. P r i x de la 
la ine , de 2 à 3 f rancs , le k i l o g r a m m e . — 150 à 
200,000 toisons. 

« 3° Mérinos ordinaires (type de Ramboui l l e t ) , 
de 5 à 600,000 toisons, t r a i t é e s d 'une m a n i è r e 
o r d i n a i r e ; carcasse grasse, 20 k i l o g r a m m e s ; 

(1) Voyez A. Donné, Hygiène des gens du monde. Paris. 
1870, p. 210 et 400. ' 

to i son , 3 k , , , 5 . P r ix de la la ine, 2 f r . à 2 f r . 50, 
tendant à baisser. 

« 4° Premiers métis de Beauce et de Brie. Toisons 
à 4 k i logrammes , rendant 30 à 32 p . 100 ; car
casse grasse, 22 k i log rammes . P r i x de la laine, 
2 f rancs , r a remen t plus, et souvent moins . On 
compta i t deux m i l l i o n s de toisons. Ce chi f f re 
s ' a c c r o î t d ' a n n é e en a n n é e . 

« 5° Bons métis. 2,600,000 à 3,000,000 de t o i 
sons; la toison p è s e 4 k i log rammes et rend 
33 p . 100. Se t rouve en Champagne et en Bour
gogne. P r i x de la la ine, 1 f r . à 1 f r . 90. Poids de 
la earcasse grasse, 20 k i l o g r a m m e s . 

« 6 ° Gros métis ou bonne entrefine. 2,500,000 à 
3,000,000. La ine plus longue, convenant au pei
gne. Toison de 3 k i l ,5 rendant 35 p . 100. P r i x de 
la la ine, 1 f r . 70 à 1 f r . 80 ; carcasse grasse, 
20 k i log rammes . Le n o r d et le centre de l a France 
les fournissent p r inc ipa l emen t . 

«7° Indigène fine. Comprenant les moutons nar-
bonnais, roussi l lonnais , de B e r r y et de Cham
pagne, éva lués à 10,000,000 de toisons. L a toison 
p è s e à peine 3 k i l o g r a m m e s en su in t , et rend 
40 p . 100 au plus . P r i x de la la ine , 1 f r . 70 à 
1 f r . 60 ; carcasse, 13 k i l o g r a m m e s . 

« 8° La ine longue pour le peigne, provenant de 
races i n d i g è n e s p o u r a m é l i o r e r le s y s t è m e de 
cu l tu re . Moutons de F landre , d 'Ar to i s , d'une 
par t ie de la Normand ie . E n v i r o n 8,000,000 de 
toisons. Chaque to ison p è s e 3 k i log rammes en
v i r o n et r end 40 à 45 p . 100. P r i x : 1 f r . 80 à 
1 f r . 85 le k i l o g r a m m e ; carcasse grasse, 22 k i 
logrammes. 

« 9 ° La ine longue , quoique moins longue que 
les p r é c é d e n t e s , provenant des m ê m e s races, 
mais d ' indiv idus p lus c h é t i f s , et don t les t r o u 
peaux hab i ten t des. pays moins fer t i les ou moins 
b ien c u l t i v é s . Moutons nivernais , de Sologne,. 
d u G â t i n a i s et d u P o i t o u ; e n v i r o n 9,000,000 de 
toisons. L a toison p è s e l k i l , 5 ; elle r end 40 à ( 

42 p . 100. P r i x de la la ine , 1 f r . 50 et 1 f r . 60 le 
k i l o g r a m m e ; carcasse grasse, 1 5 k i l o g r a m m e s à 
peine. 

« Ces indicat ions exigent c o m m e c o m p l é m e n t 
une é n u m é r a t i o n des d i f f é r e n t e s q u a l i t é s que, 
l ' on r e c o n n a î t à la laine d 'une m ê m e to ison , sui-, 
vant les points d u corps qu 'e l le recouvre : 

« 1° A u x parties l a t é r a l e s des é p a u l e s et aux 
hanches se t r o u v e n t les laines de p r e m i è r e qua
l i t é , dites mères laines; 

« 2° V i e n n e n t ensuite celle d u dos, et celle d u 
garrot aux re ins ; 

« 3° Celle de la c roupe , plus fine, mais de 
mo ind re longueur , ce q u i la f a i t passer a p r è s 
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Fig. 302. Bélier de M. Noblet (de Château-Renard), 
vu de profil. 

« 4° De la croupe à l a queue existe une laine 
plus longue, mais moins fine; 

« 5° Sur le garrot , la laine est g r o s s i è r e , dure 
et t o r t i l l é e , ce q u i la f a i t met t re à part ; 

« 6° Sur le hau t d u cou , elle est moins belle 
que sur les c ô t é s ; 

« 7° A u toupet , elle est g r o s s i è r e ; 
« 8° E l l e est, au contra i re , fine et longue sur 

les c ô t é s d u cou , et ne le c è d e g u è r e qu 'aux 
meil leures par t ies ; 

« 9° A u d e l à de la hanche, et j u s q u ' à la fesse, 
elle est g r o s s i è r e et jarreuse ; 

« 10° E l l e est assez bel le , fine et f r i s é e depuis 
le genou j u s q u ' à la par t ie a n t é r i e u r e de l ' é p a u l e ; 

« 11° L a laine la plus g r o s s i è r e recouvre la r é 
gion q u i s ' é t e n d d u j a r r e t à la cuisse; 

« 12° A u ventre et à l 'entre-cuisse, l a laine est 
fine, mais e m b r o u i l l é e et sal ie; 

« 13° On m e t à par t la la ine j aun ie par l ' u r ine ; 
« 14° I l en est de m ê m e des parties g â t é e s par 

le f u m i e r . » 
On a c h e r c h é à a m é l i o r e r les m é r i n o s par la 

s é l e c t i o n . D ' a p r è s M . Sanson et M . Joigneaux (1), 
M . Noble t , de C h â t e a u - R e n a r d , é t a i t a r r i v é t o u t 
à la fo is à l u i fa i re p rodu i r e une laine p r é 
cieuse et une viande de bonne q u a l i t é et en 
q u a n t i t é suff isante . 

« M . Noble t a s u p p r i m é graduel lement les d é 
fauts r e p r o c h é s au m é r i n o s . Dans les condi t ions 
ordinaires , la la ine est t r o p t a s s é e , t r o p cour te , 

(1) Joigneaux, le Journal de la ferme. Paris, 1865, p. 359. 

Fig. 303. Bélier de M. Noblet (de Château-Renard), 
vu de face. 

et par c o n s é q u e n t nuis ible à l 'exercice des fonc
tions vitales ; i l a donc, par u n b o n cho ix de r e 
producteurs , ouvert peu à peu les toisons et a l 
l o n g é la m è c h e , de f a ç o n à regagner sur la 
longueur ce q u ' i l perdai t par l ' é c l a i r c i e . Cela ne 
suff isa i t po in t . I l s'agissait d ' a m é l i o r e r s i m u l t a 
n é m e n t la con fo rma t ion de l ' a n i m a l , d ' é l a r g i r 
la po i t r ine pour a c c r o î t r e la f a c u l t é d 'ass imila
t i o n , de raccourc i r les jambes , d ' ob t en i r une 
culot te b i en descendue, de donner de la finesse 
à la t ê t e , de supp r imer les courbes, d ' a r r ive r à 
une l igne dro i te bien hor izon ta le , de r é d u i r e 
l'ossature, de se rapprocher , en u n mo t , le plus 
possible des condit ions e x i g é e s pour f a i r e du 
m é r i n o s u n an ima l de boucher ie en m ê m e temps 
q u ' u n bon p roduc t eu r de la ine . Le s u c c è s a 
c o u r o n n é les essais de l 'habi le é l e v e u r . 

« L ' a m é l i o r a t i o n , f o r t a v a n c é e (fig. 303 et 
304), ne sera c o m p l è t e , au d i re des uns, que l o r s 
que les plis de la peau auron t d isparu sur tous 
les types des bergeriesde C h â t e a u - R e n a r d , et, 
au d i re des autres, que lorsque les cornes auront 
é t é s u p p r i m é e s chez tous les b é l i e r s . M . Noble t 
ne l ' ignore pas, et, d 'a i l leurs , i l a r é u s s i à se d é 
fa i re de ces d é f a u t s sur u n ce r ta in nombre de 
sujets, et, s ' i l les m a i n t i e n t sur d 'autres, c'est 
parce q u ' i l t rouve i n t é r ê t à les m a i n t e n i r . Dans 
l ' é d u c a t i o n des an imaux , c o m m e dans toute a u 
tre i ndus t r i e , i l ne f au t pas s ' imposer à l 'ache
teur . Si t o u t le monde s'accorde à louer la b e a u t é 
de c o n f o r m a t i o n des mou tons de M . Noble t , i l 
n 'en est pas moins v ra i que les Ang la i s , p a r m i 
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ses acheteurs, veulent que les plis de la peau 
soient maintenus, et que d'autres p r é f è r e n t les 
bé l i e r s cornards à ceux q u i n ' on t pas de cornes. 
M . Noblet a d û , par c o n s é q u e n t , f ab r iquer des 
reproducteurs de m a n i è r e à r é p o n d r e aux d é s i r s 
divers des acheteurs ; l 'essentiel, c'est que le 
p r o b l è m e de t r ans format ion soit r é s o l u ou pres
que r é s o l u dans son ensemble ; c'est que le m é 
rinos de boucherie existe. 

« Pour ce q u i est de la q u a l i t é de la viande, 
elle n'est po in t contestable. C'est le tassement de 
la laine, et par suite l 'abondance d u su in t , q u i 
c o m m u n i q u e n t d 'ordinaire à cette viande une 
odeur d é s a g r é a b l e ; d u momen t oh la toison est 
ouverte, o ù les fonct ions de la peau s'exercent 
sans obstacle, o ù le suint ne c roup i t plus dans 
cette to ison, la viande s ' a m é l i o r e . Nature l lement , 
on ne peut pas exiger qu 'e l le a c q u i è r e dans 
toutes les loca l i tés le p a r f u m q u i c a r a c t é r i s e 
celle des moutons de p r é s sa lés ou des p â t u r a g e s 
de montagne. El le vaut largement celle de nos 
meilleures boucheries de Paris. 

« E n somme, M . Noble t est a r r i v é à des r é s u l 
tats auxquels personne ne s 'attendait. U a c r é é , 
dans la race m é r i n o s , une f a m i l l e d i s t i n g u é e et 
q u i nous semble sol idement fixée ; mais i l i m 
por te qu 'e l le soit c o n f i é e à des mains habiles, 
si l ' on t i en t à p r é v e n i r la d é g é n é r e s c e n c e . » 

2° Races anglaises» 

« L e s races anglaises don t l ' i n f luence sur les 
n ô t r e s n'est pas moins manifeste que celle des 
races espagnoles, sont de deux sortes : 

« 1° Celles q u i manquen t de cornes, divisées, 
d ' a p r è s leurs c a r a c t è r e s et l eu r pays, en Dishley, 
Kent, Lincoln, dont la r é u n i o n aux Dishley four
n i t les Lincoln-Dishley, Devon o u moutons du 
D e v o n s h i r e , Devonshire-Nats, Dartmoor - Nats, 
Shetland, Herefordow. Ryeland, Cheviot, Herdinick 
et Dunehead, auxquels i l f a u t a jou te r la race d'Ir

lande ; 
« 2° Celles q u i sont pourvues de cornes ; elles 

se partagent en : Exmoor, Dorsetshire, Norfolk 
et Heath » (1) . 

L E S B O V I D E S — BO VES. 

Die Rindert The Oxen. 

Si nous classions les an imaux d ' a p r è s leur 
u t i l i t é , nous met t r ions certes les b œ u f s à la t ê t e 
des ruminan ts . Les services qu ' i l s nous rendent 
dans leur v ie , comme a p r è s l eu r m o r t , sont inap
p r é c i a b l e s . Vivants , i ls nous donnent toutes 
leurs forces, toutes leurs f a c u l t é s ; mor t s , nous 
employons chaque par t ie de leur corps. Aussi 
l ' h o m m e les a- t - i l e n t r a î n é s avec l u i sur presque 
toute la surface de la ter re ; i l n'est g u è r e de 
peuples pour lesquels i ls ne soient des a u x i 
l iaires indispensables, des compagnons des plus 
impor tan t s . E t ce n'est pas une s é u l e e s p è c e q u i 
est dans ce cas, mais plusieurs. 

C a r a c t è r e s . — L e s b o v i d é s sont des ruminan t s 
grands, for ts et l ou rds , c a r a c t é r i s é s par des 
cornes plus ou moins lisses et a r rondies , par u n 
museau large, à narines t r è s - é c a r t é e s , par une 
queue longue, t o u f f u e à son e x t r é m i t é , a t t e i 
gnant l ' a r t i cu l a t i on ta r s ienne , par l'absence 
de fossettes lacrymales et de glandes u n g u é a l e s . 
L a p lupa r t ont un f a n o n . L e squelette est f o r t 
et l o u r d , le f r o n t large, le museau u n peu 
aminc i ; les orbites sont t r è s - é c a r t é e s ; les saillies 
frontales q u i por ten t les cornes naissent des 
parties l a t é r a l e s et p o s t é r i e u r e s d u c r â n e . Les 

v e r t è b r e s cervicales sont courtes, à apophyses 
é p i n e u s e s , longues ; i l y a de 13 à 15 ver tèbres 
dorsales ; le d iaphragme s ' i n s è r e au niveau de la 
d o u z i è m e ou de la q u a t o r z i è m e v e r t è b r e ; les 
v e r t è b r e s dorsales sont au nombre de 6 ou 7 ; le 
s ac rum est f o r m é de A à 5 p i è c e s s o u d é e s ; i l y a 
j u s q u ' à 19 v e r t è b r e s causales. 

Les dents ne p r é s e n t e n t aucune p a r t i c u l a r i t é 
r emarquable . D 'o rd ina i r e , les incisives internes 
sont les plus grandes, les externes les plus pe
ti tes. Elles sont larges, en f o r m e de pe l le , mais 
elles s'usent rap idement . Les mola i res sont au 
nombre de quatre paires ; les a n t é r i e u r e s sont 
les plus petites ; les p o s t é r i e u r e s on t u n granit 
d é v e l o p p e m e n t : la f o r m e de la surface de mas
t i c a t i o n varie suivant les e s p è c e s . 

Les cornes sont su r tou t c a r a c t é r i s t i q u e s . Elles 
sont lisses, a r rondies , avons-nous d i t , et quand 
elles po r t en t des r u g o s i t é s transversales, ces r u 
g o s i t é s n 'exis tent q u ' à la rac ine . Chez quelques 
e s p è c e s seulement , les cornes sont g o n f l é e s à la 
base, de m a n i è r e à r e c o u v r i r le f r o n t : en g é n é -

(1) Voyez pour plus de détails, Cours complet d'agricul
ture; Nouveau Dictionnaire d'agriculture théorique et pra
tique. 
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r a l , elles le laissent à d é c o u v e r t . Elles se recour
bent de d i f f é r e n t e s m a n i è r e s en dehors o u en 
dedans, en avant ou en a r r i è r e , en h a u t ou en 
bas; parfois, elles affectent la f o r m e d'une 

lyre. 
Les poils sont d 'o rd ina i re courts et c o u c h é s ; 

dans quelques e s p è c e s , i ls sont t r è s - l o n g s , au 
moins sur certaines part ies. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' E u r o p e , 
l 'A f r ique , l 'Asie centrale et m é r i d i o n a l e , la par
tie septentrionale de l ' A m é r i q u e d u N o r d , peu
vent ê t r e r e g a r d é e s comme la patr ie des b o v i d é s . 
Mais, a u j o u r d ' h u i , ces an imaux sont r é p a n d u s 
sur toute la surface d u globe, au moins à l ' é t a t 
domestique. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les e s p è c e s 
sauvages habi tent les endroi ts les plus divers, les 
forêts touffues aussi b i en que les steppes nues et 
les dése r t s ; les unes v ivent dans l a p la ine , les 
autres dans les montagnes, j u s q u ' à une a l t i tude 
de 5,500 m è t r e s au-dessus d u niveau de la mer . 
Quelques-uns p r é f è r e n t les m a r a i s , d'autres 
les l ieux secs. Beaucoup m è n e n t une vie er
rante ; le plus pe t i t n o m b r e est s é d e n t a i r e . Les 
espèces des montagnes descendent en h iver dans 
les v a l l é e s ; celles q u i hab i t en t le n o r d se 
dirigent à la m ê m e é p o q u e vers le sud, c h a s s é e s , 
comme les p r e m i è r e s , par le manque de n o u r r i 
ture. 

Tous les b o v i d é s sont des an imaux sociables ; 
ils se r é u n i s s e n t en t roupeaux n o m b r e u x , de p l u 
sieurs mi l l i e r s d ' indiv idus m ê m e . A la t ê t e de 
chaque t roupeau se t rouve u n i n d i v i d u des plus 
forts et des plus e x p é r i m e n t é s ; quelquefois , les 
chefs m é c h a n t s sont e x p u l s é s de la bande. 

Les bov idés on t des habitudes diurnes , et se 
reposent pendant la n u i t . Quoique lourds et lents 
en apparence, i ls peuvent cependant se m o u 
voir rapidement , et avec plus d ' ag i l i t é q u ' o n ne 
pourrait le cro i re . Ord ina i rement , i ls marchen t 
au pas, len tement ; mais i ls peuvent t ro t t e r r a 
pidement, et prendre parfois u n galop p r é c i p i t é ; 
ceux q u i habi ten t dans les montagnes, g r i m 
pent t r è s - b i e n , et peuvent f a i re des bonds con
s idé rab les . Tous savent n a g e r ; quelques-uns 
traversent f ac i l ement les cours d'eau les plus 
larges. L e u r force est c o n s i d é r a b l e , leur p e r s é 
v é r a n c e surprenante. 

L 'odorat est de tous leurs sens le plus d é v e l o p 
p é ; l ' ou ï e est bonne ; mais la vue est assez m a u 
vaise, comme on peu t s'en apercevoir à l 'expres-
sions t u p i d e de l ' œ i l . Leurs f a c u l t é s intel lectuel les 
sont t r è s - b o r n é e s , mais moins chez les e s p è c e s 
sauvages, que chez les e s p è c e s domestiques, q u i 

n 'on t pas besoin de fa i re des effor ts d ' i n t e l l i 
gence. 

L e c a r a c t è r e des b o v i d é s est t r è s - v a r i a b l e . 
E n g é n é r a l , i ls sont d o u x , confiants vis-à-vis 
de tous les an imaux q u i ne l eu r sont n i dan
gereux n i à charge ; mais i ls peuvent se m o n t r e r 
sauvages, t ê t u s et courageux. E x c i t é s , i ls a t ta
quen t sans h é s i t e r les m a m m i f è r e s les plus dange
reux ; i ls se servent de leurs armes terr ibles avec 
tan t d ' ag i l i t é qu ' i l s sortent souvent vainqueurs de 
la l u t t e . I l s v iven t entre eux en bons rapports ; 
mais, à certains moment s et no t ammen t à l ' é 
poque du r u t , les m â l e s se l i v r e n t de terr ibles 
combats. 

L e u r voix est u n mugissement p lus ou moins 
é c l a t a n t , o u une sorte de grognement qu ' i l s 
poussent quand ils sont e x c i t é s . 

Quelques e s p è c e s exhalent une odeur de musc, 
assez p é n é t r a n t e , chez le m â l e , pou r en i m p r é 
gner toute la chair et la rendre immangeab le . 
Les e s p è c e s domestiques n ' on t cette odeur que 
t r è s - f a i b l e m e n t . 

Les b o v i d é s se nourrissent de plantes de d i f 
f é r e n t e s e s p è c e s . I l s mangent des feui l les , des 
bourgeons, de jeunes pousses, des rameaux, des 
herbes, de l ' é c o r c e , de la mousse, des l ichens, 
des plantes aquatiques et m a r é c a g e u s e s , des ro
seaux à feui l les tranchantes. E n c a p t i v i t é , on les 
n o u r r i t de toutes sortes d'herbes. Tous sont t r è s -
f r iands de sel. I l s ont besoin d'eau. Beaucoup 
se vau t ren t avec plaisir dans la vase, o u se c o u 
chent des heures e n t i è r e s dans les cours d'eau 
et les é t a n g s . 

A u m o m e n t d u r u t , les m â l e s se battent avec 
acharnement. N e u f o u douze mois a p r è s l 'accou
plement , la femel le me t bas u n pet i t , t r è s - r a r e 
men t deux. Celui-c i n a î t par fa i tement f o r m é , 
et b i e n t ô t i l est en é t a t de suivre sa m è r e , q u i le 
soigne avec beaucoup de tendresse, l ' a l la i te , le 
net toie, le l è c h e , le caresse, et, en cas de danger, 
le d é f e n d avec u n courage t é m é r a i r e . De t rois à 
h u i t ans, le pe t i t est adul te , et apte à se r ep ro 
du i r e . L a d u r é e de la vie des b o v i d é s est de 
quaran te -c inq o u c inquante ans. 

C a p t i v i t é . — Toutes les e s p è c e s de b o v i d é s 
peuvent s 'apprivoiser ; ils se soumet tent fac i l e 
men t à la domina t ion de l ' h o m m e ; i ls appren
nent à c o n n a î t r e leur m a î t r e , a r r ivent à son ap
pel , o b é i s s e n t m ê m e à u n fa ible enfant . I ls ne 
mon t ren t cependant pas plus d 'a t tachement pour 
leur m a î t r e que pour une autre personne. Une 
fo is a p p r i v o i s é s , i ls sont é g a l e m e n t doux vis-
à-v is d 'un chacun . 

Chasse. — L a chasse des b o v i d é s sauvages est 
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une des plus dangereuses. U n l i o n , u n t ig re , ne 
sont pas plus terribles q u k u n taureau f u r i e u x , 
q u i , dans sa rage aveugle, ne c o n n a î t plus r i e n . 
C'est p o u r q u o i l ' on p o u r s u i t ces animaux avec 
une v é r i t a b l e passion ; pour beaucoup de peu
ples, c'est la plus noble des chasses. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les quelques d é g â t s 
que causent les b o v i d é s sauvages, ne peuvent 
entrer en l igne de compte avec l ' u t i l i t é don t 
sont les b œ u f s domestiques. A u plus, rongent -
ils l ' é c o r c e des arbres et des buissons, d é v a s t e n t -
ils les prair ies ou ravagent-ils les plantat ions. 
Les b o v i d é s domestiques, pa i contre , nous don
nent leurs forces, l eur viande, leurs os, l eur 
peau, leurs cornes, l eur l a i t , l eur p o i l , leur 
f u m i e r . On s'en sert comme b ê t e s de t r a i t , de 

somme, de selle, e tc . 

On connaît dix espèces, bien authentiques, de 
b o v i d é s . Nous en rencontrons d 'abord une q u i 
semble fa i re t r ans i t ion entre le m o u t o n et le 
b œ u f , et p o u r lequel est é t a b l i le genre suivant . 

LES OVIBOS—OV1BOS. 

Die Moschusochse, The Musk Ox. 

Caractères. — Les ovibos sont de tous les bo
v idés ceux dont les c a r a c t è r e s s ' é c a r t e n t le plus 
de ceux de la f a m i l l e . L e u r ta i l l e est pe t i te , leurs 
jambes sont courtes, robustes, et leur queue est 
r é d u i t e à u n m o i g n o n ; i ls n ' on t po in t de m u f l e ; 
leur c h a n f r e i n est b u s q u é comme celu i des m o u 
tons ; leurs poi ls sont longs, abondants et l a i 
neux, et leurs cornes sont é l a r g i e s et se touchent 
à la base. Une seule e s p è c e est connue. 

L'OVIBOS MUSQUÉ — OVIBOS MOSCHATUS. 

Der Bisamochse ou Moschusochse. 

Caractères.—L'ovibos musqué,lemws/<;-oa;des 
A n g l o - a m é r i c a i n s (fig. 304), a le cou cour t , la t ê t e 
grosse et large, le museau cour t , obtus, e n t i è r e 
men t couver t de po i l s ; les l èv re s minces.Ses cor 
nes, r e c o u r b é e s d 'abord en bas et en dehors, puis 
en avant, et à pointe d i r i g é e en hau t et en dehors, 
r ecouvren t le f r o n t et presque t o u t le hau t d u 
c r â n e ; c o m p r i m é e s et g r o s s i è r e s à la racine, 
elles sont lisses et arrondies à l ' e x t r é m i t é . Ses 
jambes épa i s ses se t e r m i n e n t par des sabots 
é t r o i t s . Les soies dont le pelage est en par t ie 
f o r m é sont t r è s - l o n g u e s au cou , aux é p a u l e s , 
t r è s - c o u r t e s au dos et aux lombes . A u x j a m -
Des elles recouvrent u n duvet é p a i s , d ' un gris 

c e n d r é . Celui-c i se f o r m e en h i v e r , persiste 
du ran t toute cette saison, t o m b e en é t é par 
gros flocons, et est b i e n t ô t r e m p l a c é par un 
nouveau duvet . L a robe est d ' u n b r u n foncé , 
plus n o i r à la face i n f é r i e u r e qu ' en dessus et 
sur les c ô t é s ; au m i l i e u d u dos est une tache 
b r u n c la i r ; le bou t d u nez, les l è v r e s , le men
t o n sont b l a n c h â t r e s , et la te in te des jambes est 
moins intense que celle d u corps. 

L 'ovibos m u s q u é est g é n é r a l e m e n t de petite 
t a i l l e ; cependant Pa r ry , dans son voyage au pôle 
N o r d , t u a des i n d i v i d u s q u i avaient 27 cent, de 
hau t au ga r ro t et don t le poids tota l étai t de 
350 k i l o g r a m m e s . L a t ê t e et la peau seules pe
saient 65 k i l o g r a m m e s . U n i n d i v i d u fournit 
180 k i log rammes de viande, u n autre 175. 
L 'ovibos adul te a 2 m è t r e s de l o n g ; ses cornes 
mesurent 66 cent , en suivant la courbure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'ovibos mus-
q u é est propre aux r é g i o n s d u n o r d de l'Améri* 
que septentr ionale . U est à remarquer que les pre
miers explorateurs d u Nouveau-Monde ont déj$ 
p a r l é de ces an imaux . L 'Espagnol Gomara, ur 
h i s to r ien d u s e i z i è m e s i è c l e , d i t que danslf 
royaume de G u i ù r a , q u ' i l place au nord de 
Mexique , i l existe « des mou tons à longue toison 
de la ta i l le d ' un cheval , q u i on t une queue t r è s 
cour te , mais des cornes d é m e s u r é m e n t gran
des. » Ce s ignalement n ' é t a n t applicable qu'£ 
l 'ovibos m u s q u é , on se demande naturellement 
commen t les c o n q u é r a n t s du Mexique ont pu 
avoir connaissance d 'un an ima l qu 'on n'a jamais 
t r o u v é au sud d u 6 1 e p a r a l l è l e . C e n e peuvent être 
que les anciens A m é r i c a i n s , d o n t les connaissan
ces é t a i e n t t r è s - é t e n d u e s , q u i ont p u parler aux 
Espagnols de l'existences de ce b o v i d é . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Hearne, 
Richardson , Par ry et F r a n k l i n nous on t fa i t con
n a î t r e les m œ u r s de l 'ov ibos . D ' a p r è s eux, l'es
p è c e habi te ces tr istes steppes, couvertes de 
mousses que l ' o n d é s i g n e en S i b é r i e sous le 
n o m de tundra. Ces steppes ne sont que des ma
rais immenses , p a r s e m é s de petits é t a n g s i n 
nombrables , parcourus de cours d'eau plus ou 
moins c o n s i d é r a b l e s , et i n t e r r o m p u s par que l 
ques petites col l ines . Ces l i eux arides et inhospi
tal iers , i n f e s t é s , en é t é , par des m i l l i e r s de mou
ches, sont aussi la pa t r i e de plusieurs e spèces 
de taupes, d u renne, d u l o u p , d u r e n a r d b leu , 
d u g l o u t o n , de quelques e s p è c e s de mar t res . Les 
b œ u f s m u s q u é s v iven t l à en t r o u p e a u x de v ing t 
à v i n g t - c i n q ind iv idus ; i ls se t i ennen t de p r é f é 
rence sur les mont icu les q u i s ' é l è v e n t c o m m e des 
î les au m i l i e u des marais . L e u r to ison é p a i s s e les 
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Fig. 304. L'Ovibos musqué. 

p r o t è g e contre les r igueurs d u f r o i d , aussi peu
vent-ils encore v ivre au Groenland et à l ' î le de 
Melv i l le . Souvent on en voi t de longues files 
traverser la glace, pour se rendre à une î le et y 
p a î t r e ; quand ils ont tou t m a n g é , i ls la qui t ten t . 
E n hiver , les t roupeaux se r é u n i s s e n t , et restent 
jusqu 'en é t é p r è s des fleuves ; à l ' e n t r é e , d e l ' au 
tomne, ils re tournent dans les f o r ê t s . 

Duran t l ' é t é , les ovibos se nourrissent des 
pauvres herbes des marais ; du ran t l 'h iver , ils 
mangent des l ichens . Dans u n t roupeau, i l n 'y a 
que peu de m â l e s re la t ivement aux vaches ; rare
ment on en voi t plus de deux ou t ro is . A l ' é 
poque d u r u t , i ls se l i v r en t de violents combats, 
q u i se t e rminen t d 'ordinai re par la m o r t du 
vaincu. 

Quelque lourds qu ' i l s paraissent, les ovibos sont 
cependant lestes et rapides dans leurs mouve
ments . Us g r i m p e n t sur les rochers comme les 
c h è v r e s , et sautentadroi tement d 'une roche à une 
autre. Ross les d i t aussi agiles que les antilopes. 

Leurs sens paraissent moins d é v e l o p p é s que 
ceux des autres b o v i d é s ; t o u j o u r s est-il qu ' i l s se 
mont ren t b i en moins v ig i lan ts . Pendant qu ' i ls 
paissent, le chasseur peut les approcher sans 
d i f f i c u l t é , s ' i l se t i e n t sous leur vent . 

Quand deux ou t rois chasseurs cernent u n 
t roupeau , de m a n i è r e à faire feu de diverses d i 
rections, les ovibos, au l i eu de se disperser et de 
prendre la f u i t e , se resserrent et donnent ainsi 
aux assaillants une nouvel le occasion de t i r e r . 
Une blessure les rend fu r i eux , et i ls se p r é c i p i t e n t 
alors sur le chasseur, q u i do i t se garer de leurs 
cornes a i g u ë s . I ls savent, en effet , aussi b i en s'en 
servir que les autres b o v i d é s . A u dire des I n 
diens, i ls tuent souvent des loups et des ours . 

Les ovibos m u s q u é s sont en r u t à la fin d ' a o û t . 
La vache me t bas à la fin de m a i . J u s q u ' à ce 
qu ' i l s soient adultes, les jeunes on t une robe 
beaucoup plus claire que celle de leurs parents. 

A l ' e n t r é e de l ' é t é , on vo i t souvent ces a n i 
maux se vautrer dans la vase, p o u r se d é b a r r a s 
ser de leur duvet , et ce n'est que quand i l est 
c o m p l è t e m e n t t o m b é , qu ' i l s se m o n t r e n t calmes. 

Chasse. — Les Esqu imaux chassent avec ar
deur les umingarak, comme ils n o m m e n t l ' o v i 
bos. I ls commencent leurs chasses en a u t o m n e ; 
ils s'approchent ha rd imen t des t roupeaux, exc i 
tent les an imaux j u s q u ' à ce qu ' i l s se p r é c i p i t e n t 
sur eux, puis sautent les tement de c ô t é et leur 
enfoncent leur lance dans le f lanc . D'autres les 
chassent avec l 'arc et les flèches, mais souvent 
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sans s u c c è s . L e capitaine Ross rencont ra u n 
ovibos dans le pays des Esqu imaux , et le fît pour
suivre par ses chiens. L ' a n i m a l t r e m b l a i t de f u 
reur , cherchait à blesser les assaillants, q u i l u i 
é c h a p p a i e n t avec adresse. U n E s q u i m a u , q u i as
sistait à la chasse, t i r a plusieurs f l èches de t r è s -
p r è s ; mais elles ne puren t p é n é t r e r à travers 
l ' épa i s se toison de la b ê t e . Ross fit f eu , à une 
fa ible p o r t é e , et l u i p e r ç a le c œ u r . L ' E s q u i m a u 
se p r é c i p i t a sur l ' an imal expirant , en ramassa le 
sang, le m ê l a à la neige et en é t a n c h a sa soif. 

Usages e t p r o d u i t s . — L'ovibos m u s q u é j u s 
t i f i e b ien son n o m . Sa viande est i m p r é g n é e 
d 'une odeur de musc é p o u v a n t a b l e , q u i la r end 
tou t à f a i t repoussante pour nos palais d é l i c a t s . 
L a vache et le veau n 'on t pas la m ê m e odeur, 
aussi les E u r o p é e n s les mangent-ils. Les Esqu i 
maux sont moins d i f f ic i les ; i ls ne f o n t aucune 
d i f f é r e n c e entre la viande q u i a l 'odeur de musc 
et celle qu i ne .''a pas. 

A u x environs du f o r t de Galles, les Indiens f o n t 
u n commerce avec la viande des ovibos qu ' i l s 
tuent . A p r è s avoir c o u p é cette viande en longues 
l a n i è r e s , i ls la suspendent dans l ' a i r , la f o n t s é 
cher, et la vendent aux chasseurs de pelleteries. 
Les Indiens et les Esquimaux est iment beaucoup 
la laine et les poils de l 'ovibos. L a p r e m i è r e est 
t r è s - f i n e , et l ' on pou r r a i t en fa i re des draps pour 
v ê t e m e n t s , si l 'on en avait assez. Richardson d i t 
que l ' on en tisse des bas, q u i sont plus fins que 
des bas de soie. D u p o i l , les E s q u i m a u x fon t des 
pe r ruques ; avec la queue de l ' an ima l , ils con
fec t ionnent des chasse-mouches, et avec le cu i r , 
des chaussures. 

LES YACKS — POEPHAGUS. 

Die Rossbùffel, The Yaks. 

C a r a c t è r e s . — Si d u p ô l e N o r d nous nous 
dir igeons vers les sommets de l 'H ima laya , nous 
y t rouvons u n autre b o v i d é , i n t e r m é d i a i r e non 
plus aux moutons et aux b œ u f s , mais aux b œ u f s 
et aux bisons. Les yacks ont les cornes à peu 
p r è s de m ê m e f o r m e que celles des premiers , 
seulement l ' i m p l a n t a t i o n en est u n peu d i f f é 
rente , et l eu r c r â n e est b o m b é en dessus comme 
ce lu i des seconds ; l'espace n u de leurs narines 
est plus pe t i t que chez les uns et les autres, et 
leur queue, dont la l ongueur est m é d i o c r e , est 
t e r m i n é e par de longs c r ins . 

Une seule e s p è c e se rappor te à ce genre. 

L'YACK GROGNANT — POEPHAGUS GRUNNIENg. 
Der JaJc, The Jak ou Grunting Ox. 

Cette espèce est connue depuis les temps les 
plus r e c u l é s . Les queues de cheval q u i servaient 
d 'ornement à tous les chefs mi l i t a i r e s des pays 
du Sud é t a i e n t des queues d 'yack. É l i e n déjà 
connaissait ces a n i m a u x . « Les Indiens, d i t - i l 
a m è n e n t à leur r o i des b œ u f s de deux es
p è c e s , les uns q u i couren t t r è s - r a p i d e m e n t , les 
autres q u i sont t r è s - s a u v a g e s . I l s sont noirs, 
sauf la queue, dont on f a i t des chasse-mouches, 
q u i est d 'un blanc é c l a t a n t . Cet an imal est t r ès -
c ra in t i f et s ' enfu i t r ap idement . Si les chiens 
l 'approchent de t rop p r è s , i l cache sa queue dans 
u n buisson et f a i t t ê t e à ses ennemis ; sa queue 
n ' é t a n t plus apparente, i l c ro i t qu 'on l ' épar
gnera; i l sait b ien que c'est à cause d é l i e qu'on 
le chasse. Mais i l se t r o m p e . On le tue aven 
une f l è c h e e m p o i s o n n é e , on l u i coupe la queue, 
on e n l è v e sa peau, et o n laisse sa viande. » 

Plus t a rd , Marco Polo , Nico lo d i Cont i , Belon, 
Pennant , b ien d'autres voyageurs firent mention 
de cet a n i m a l , et Pallas donna une description 
exacte de l ' yack a p p r i v o i s é . Ce n'est que dans 
ces derniers temps que Stewar t , T u r n e r , Moor-
c r o f t , He rbe r t , G é r a r d , H a m i l t o n , S m i t h et sur
tou t les f r è r e s d e S c h l a g i n t w e i t nous ont fai t bien 
c o n n a î t r e le Poephagus des anciens. E n outre, on a 
v u des yacks dans nos j a rd in s zoologiques, et on 
a p u les b i en é t u d i e r . 

C a r a c t è r e s . — L 'yack (fig. 305) est u n animal 
de 2 m è t r e s à 2 m , 3 0 de l o n g , et sa queue, en 
tenant compte des longs poi l s q u i la te rminent , 
mesure 50 cent. Par son p o r t , i l t i en t le mi l ieu 
entre le b i son , le b u f f l e et le b œ u f domestique; 
d ' un autre c ô t é , i l semble u n c o m p o s é d u bœuf , 
du cheval et d u m o u t o n . I l a d u cheval le corps 
r o n d , r e m a s s é , les membres sveltes à attaches 
fines, la longue queue, l a d é m a r c h e fière, la ma
n i è r e de poser les pieds, l ' a l lu re au galop ; ses 
longs poils rappel len t les c h è v r e s et les moutons. 
Une toison r i che et soyeuse descend des deux 
c ô t é s d u corps et t ombe presque j u s q u ' à terre. 
L a t ê t e seule ressemble à celle d u b œ u f . E l l e est 
moins a l l o n g é e que chez les autres b o v i d é s . Le 
f r o n t est c o u r t , f a ib l emen t b o m b é ; le museau 
r e n f l é ; les narines sont longues et é t r o i t e s , t r è s -
é c a r t é e s , presque transversales, les l è v r e s grosses 
et pendantes, les yeux grands et v i f s , les oreilles 
o v a l e s : a l l o n g é e s ; les cornes, p lus é l e v é e s que chez 
les autres b œ u f s , sont minces , pointues , et on t 
env i ron la longueur de la t ê t e ; celles d u taureau 
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Fig. 305. L'Yack grognant 

sont d i r igées en demi-cercle en dehors, en avant 
et en haut , leur po in te é t a n t c o u r b é e en dedans 
et en a r r i è r e ; celles de la vache se por ten t en 
dehors et en haut , ayant l eu r poin te en dedans 
et en a r r i è r e . Les fanons m a n q u e n t ; le dos est 
presque d ro i t , le ga r ro t é l evé ; les jambes sont 
courtes, épa i s ses et fortes , les sabots larges, les 
pinces t r è s - m a r q u é e s . L e p o i l est l ong et abon
dant sur t o u t le corps, sauf à la face, aux j a m 
bes et sur une petite é t e n d u e de la p o i t r i n e ; ceux 
de la t ê t e , grossiers, c r é p u s et é p a r s , r e p r é s e n 
tent sur le m i l i e u d u f r o n t une sorte de toupet ; 
sur les é p a u l e s et au gar ro t , i ls f o r m e n t une 
touffe q u i se cont inue le l o n g d u dos sous l 'appa
rence de c r i n i è r e . Cette c r i n i è r e se prolonge 
sous le cou . Les f lancs, les cuisses, la par t ie su
p é r i e u r e des membres sont recouverts de poils 
longs et raides, descendant quelquefois jusqu ' au 
sol. Les cr ins de la queue on t de 66 cent, à 
1 m è t r e de l o n g ; i ls sont t rès - f ins et presque 
soyeux. L ' a n i m a l est n o i r ; les touffes de poils 
et la queue, souvent aussi les poils d u f r o n t et 

du sommet de la t ê t e , sont blancs. I l est rare de 
voi r d'autres parties blanches. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'yack se 
rencontre encore à l ' é t a t sauvage dans une assez 
grande part ie de l 'Asie centrale, no t ammen t dans 
la Mongol ie , le T h i b e t et le Turkes tan ; on ne 

le t rouve plus en l i b e r t é dans l 'H ima laya , dont le 
c l i m a t est f o r t i n f l u e n c é par la saison des pluies 
aux Indes. 

M œ u r s , h ab i t udes e t r é g i m e . — Dans la p l u 
par t des pays o ù se t rouve l 'yack domest ique , 
on rencontre aussi ce m ê m e a n i m a l à l ' é t a t d ' i n 
d é p e n d a n c e , mais seulement dans les p â t u r a g e s 
les plus é l e v é s . « L a r é g i o n , d i t Sch lag in twe i t , o ù 
l 'on rencont re l ' yack et le kiang o u cheval sau
vage est, au po in t de vue zoologique, une des 
plus curieuses d u globe. Quoique l ibres, en é t é , 
de glaces et de neige, ces hauts plateaux ne sont 
cependant toute l ' a n n é e q u ' u n d é s e r t ; la v é g é t a 
t i o n y est encore plus rare qu 'en É g y p t e , entre 
le Caire et Suez ; et cependant, ces c o n t r é e s é l e 
vées et s t é r i l e s sont p e u p l é e s par des t roupeaux 

I I — 179 
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innombrables de grands q u a d r u p è d e s . Outre 
l 'yack et le k i ang , on y trouve des e s p è c e s n o m 
breuses d ' a n t i l o p i d é s , quelques an imaux q u i 
ressemblent au chien ( p e u t - ê t r e des chacals), des 
renards et des l i èv re s . Les herbivores n 'y peuvent 
t rouver assez de n o u r r i t u r e q u ' à la cond i t ion de 
parcour i r de grands espaces, o ù i ls ne rencon
trent que quelques places fer t i les , tandis que la 
plus grande part ie d u sol est c o m p l è t e m e n t d é 
garnie de toute v é g é t a t i o n . 

« Souvent, le l o n g des flancs d é c h a r n é s des 
montagnes, on vo i t les traces de ces an imaux dis
p o s é e s dans une certaine d i rec t ion , comme le 
chemin que laisse une caravane. Dans u n pays 
aussi s t é r i l e , les voyageurs sont f o r c é s de suivre 
ces traces, pour t rouver de q u o i donner un peu 
à manger à leurs b ê t e s . 

« De tous les grands m a m m i f è r e s , l 'yack est u n 
de ceux dont l 'a i re de dispersion est la plus l i 
m i t é e . Plus que tous les autres an imaux, i l a 
son existence l iée à un c l ima t sec et t e m p é r é . 
L a plus grande a l t i tude à laquelle nous rencon
t r â m e s l 'yack, et encore except ionnel lement , f u t 
à 19,700 ou 19,800 pieds anglais ; c'est à plus 
de 1,000 pieds au-dessus, non de la l i m i t e des 
v é g é t a u x , mais des neiges é t e r n e l l e s . » 

L 'yack ne semble pas pouvoi r vivre à une al
t i tude i n f é r i e u r e à 2 , 6 0 0 m è t r e s au-dessus du n i 
veau de la mer . On vo i t par les ind iv idus captifs 
combien cet an imal supporte d i f f i c i l e m e n t une 
t e m p é r a t u r e plus é l evée que celle de ces hautes 
r é g i o n s . L a p r é s e n c e d 'un b o v i d é à une tel le a l t i 
tude a quelque chose de s ingu l i e r ; elle ne cadre 
pas avec ce que nous savons des habi tudes des 
autres e s p è c e s de cette f a m i l l e . Rappelons q u ' à 
cette hauteur la pression a t m o s p h é r i q u e est m o i 
t i é moins grande que. celle que l 'on constate au 
niveau d e l à m e r . Dans ces condi t ions , un.oiseau 
peut encore se pla i re , mais aucun m a m m i f è r e ; 
le lama l u i - m ê m e ne se t rouve pas b ien d'une pa
re i l le a l t i tude . L 'yack , comme le d i t Pallas, a 
quelque chose de h a r d i et d ' ina t tendu dans ses 
mouvements . Sa marche est assez vive, son galop 
semble maladro i t , mais i l est pour tan t rapide, 
ses sens paraissent assez d é v e l o p p é s ; i l a p e r ç o i t 
de l o i n u n ennemi , et i l peut ê t r e c o m p t é p a r m i 
les an imaux les plus t imides q u i existent. 

« C h a q u e fo is , d i t encore Sch l ag in twe i t , que 
nous v î m e s des yacks sauvages, nous les t r o u 
v â m e s t r è s - c r a i n t i f s . A peine approchions-nous, 
qu ' i l s s 'enfuyaient. Nous c o n s t a t â m e s cela sur
t o u t pendant notre voyage dans le Turkes tan ; 
pou r ne pouvoir ê t r e d é c o u v e r t s , nous q u i t t â m e s 
l a rou te o rd ina i re des caravanes, et p a r c o u r û m e s 

pendant des j o u r n é e s e n t i è r e s des c o n t r é e s que 
depuis de longues a n n é e s p e u t - ê t r e aucun homme 
n'avait f o u l é e s . Non-seulementles yacks, mais en
core tous les autres an imaux que nous rencon
t r â m e s , k iangs, moutons , ant i lopes, s 'enfuyaient 
à notre vue, c o m m e s'ils é t a i e n t cont inuel lement 
c h a s s é s et poursuivis par l ' h o m m e . Je fajs re
marquer cela, parce que l ' o n a d i t que la peur 
i n n é e que les an imaux ont de l ' h o m m e d iminue 
ou d i s p a r a î t l à o ù i ls ne sont pas i n q u i é t é s . Les 
oiseaux é t a i e n t b i en moins c ra in t i f s : nous leur 
je t ions de la n o u r r i t u r e , et ils a r r iva ien t auss i tô t 
a u p r è s de no t re campement . Dans notre ascen
sion de l ' i b i Gamin des cornei l les nous suivirent 
pendant six j o u r s , depuis une a l t i tude de 16,000 
pieds j u s q u ' à une a l t i tude de 22,000. » 

L 'yack do i t son n o m l a t i n de grunniens, c 'est-à-
d i re grogneur , à sa vo ix p a r t i c u l i è r e , q u i ne res
semble n i au beug lement d u b œ u f , n i au b ê l e 
m e n t d u m o u t o n , n i au hennissement d u cheval, 
mais b i en au grognement d u cochon ; elle est 
seulement p lus basse et moins é t e n d u e . Le mâ le 
se f a i t entendre b ien plus r a remen t que la vache 
ou le veau. 

On n'a pas f a i t d 'observations sur la reproduc
t i o n de l 'yack en l i b e r t é . On sait seulement que 
la vache est en chaleur au p r in t emps , qu'elle met 
bas u n seul pe t i t , q u i est aussi v i f , aussi agile que 
sa m è r e , et q u i , i m m é d i a t e m e n t a p r è s sa nais
sance, l 'accompagne dans les hauteurs , m ê m e à 
travers les chemins les plus d i f f i c i l e s . 

Chasse. — On chasse beaucoup l 'yack pour se 
procurer ses p o i l s ; on le pour su i t avec des 
chiens; on le tue à coups de flèches. Cette chasse 
est dangereuse. Si l ' a n i m a l n'est que b l e s sé , le 
chasseur est p e r d u ; car l ' yack se m e u t dans la 
montagne avec plus de r a p i d i t é que l ' homme. 
Comme tous les b o v i d é s sauvages, l 'yack en l i 
b e r t é est u n a n i m a l f o r t et v i g o u r e u x et q u i se 
d é f e n d avec u n courage r emarquab le . 

C a p t i v i t é . — U n vieux yack sauvage est u n 
an imal i n d o m p t a b l e . Les jeunes , par contre, 
s 'apprivoisent f a c i l e m e n t . W a r r e n Hastings ra 
mena en Angle te r re u n j e u n e yack, n é de parents 
sauvages. On essaya, plus t a r d , de l 'accoupler 
avec une vache domes t ique ; mais i l m o n t r a pour 
elle la m ê m e r é p u g n a n c e que le b i son . Dans les 
Indes, au cont ra i re , o n accouple depuis long
temps l 'yack avec les autres b o v i d é s , p o u r en 
a m é l i o r e r la r ace ; Marco Polo le ment ionne 
d é j à , et d i t que l ' on p rend des yacks dans ce b u t . 

D o m e s t i c i t é . — Dans tous les pays o ù cet a n i 
m a l est en l i b e r t é o n le t r o u v e aussi à l ' é t a t de 
d o m e s t i c i t é . 
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L 'yack domest ique ne d i f f è r e de l 'yack sauvage 
que par sa couleur . U est rare d'en vo i r q u i soient 
e n t i è r e m e n t no i r s ; ceux m ê m e s q u i ressem
blent le plus à leurs c o n g é n è r e s sauvages ont des 
places blanches ; on en t rouve d'autres q u i sont 
d 'un b r u n roux ou t a c h e t é s . I l existe diverses 
races, issues probablement de croisements avec 
d'autres b o v i d é s . Dans quelques c o n t r é e s , i ls sont 
redevenus sauvages, et on t repr is l eu r couleur 
p r imi t i ve . A u x environs du m o n t s a c r é deBogdo , 
dans l 'Al ta ï , les K a l m o u k s ent re t iennent des t r o u 
peaux entiers, sur lesquels les p r ê t r e s seuls on t 
des droits . Ces yacks sont redevenus sauvages et 
habitent main tenant toute la c h a î n e de l ' A l t a ï . 
Dans la part ie sud des montagnes de la Pomme , 
Radde trouva des t roupeaux d'yacks à d e m i 
sauvages, que l ' on ne nourr issai t pas pendant 
l 'hiver, mais q u i devaient chercher l eu r nou r 
r i ture , en enlevant la neige avec leurs pieds. 
Les yacks domestiques e u x - m ê m e s ne se t i e n 
nent pas dans des é c u r i e s . 

L e L a d a k , l e Th ibe t , le n o r d de la Chine, la M o n 
golie, la Songorie, la Tar tar ie sont les pays où l ' on 
voit le plus de ces an imaux à l ' é t a t de d o m e s t i c i t é . 
Ils ne p r o s p è r e n t que dans les montagnes f ro ides 
et é levées ; la chaleur les tue . I ls supportent , par 
contre, t r è s - b i e n le f r o i d . « Par des j o u r n é e s , d i t 
Schlagintwei t , o ù la t e m p é r a t u r e é t a i t à peine de 
quelques d e g r é s au-dessus de z é r o , nos yacks, à 
peine d é c h a r g é s , p longeaient dans le cours d'eau 
le plus vois in , sans en sou f f r i r . Lorsque l 'Angla is 
Moorcrof t f i t l 'ascension du co l de N o t i , ses yacks 
cha rgés des bagages avaient souffer t de la cha
leur ; i ls entendirent u n ruisseau b ru i r e au f o n d 
d'un p r é c i p i c e , et s ' é l a n c è r e n t dans cette d i rec 
t ion avec une te l le i m p é t u o s i t é que deux t o m b è 
rent en bas des rochers et se t u è r e n t . U n soleil 
m ê m e peu chaud est insupportable à cet a n i m a l ; 
quand i l manque d'eau pour se r a f r a î c h i r et s'y 
baigner des heures e n t i è r e s , i l recherche l ' ombre 
pour é c h a p p e r à la chaleur . » 

« Les yacks, d i t Radde, les n o u v e a u - n é s eux-
m ê m e s , couchent tous sur la neige : l ' homme 
n'a n u l besoin de les soigner. 

« La femel le t é m o i g n e u n grand amour p o u r 
son pe t i t ; quand elle va au p â t u r a g e , elle le 
qui t te b ien plus t a r d que ne le f a i t la vache do
mestique ; le soir , elle rev ient vers l u i plusieurs 
heures avant le coucher du sole i l , et le ne t to ie , 
en poussant des grognements de contentement . » 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Pour les T h i b é t a i n s , 
l 'yack est u n an ima l domestique des plus u t i les . 
I l l eur sert de b ê t e de somme et de selle, quoi
q u ' i l ne soit pas f o r t o b é i s s a n t . U se compor te 

avec assez de douceur à l ' é g a r d des personnes 
q u ' i l c o n n a î t . I l se laisse toucher par elles, é t r i l 
ler , condui re au moyen d 'un anneau p a s s é dans 
le nez, et auquel est a t t a c h é e une l a n i è r e ; mais 
à l ' é g a r d des é t r a n g e r s , i l est l o i n d ' ê t r e aussi 
doux. 

I l n'est pas a i s é , d ' a p r è s Schlagin twei t , de char
ger ou de mon te r u n yack. Avan t d 'obteni r de 
l u i q u ' i l reste t r anqu i l l e , i l se retourne plusieurs 
fois rap idement en sautant. U est d i f f i c i l e à con
dui re au f o n d des va l l ée s , o ù i l marche la t ê t e 
basse, faisant al ler sa queue de cô t é et d 'autre ; 
mais , pour traverser les endroits rapides et dan
gereux, n u l autre an ima l n'est plus sû r , p lu» 
t r anqu i l l e . A u commencement , le cavalier est 
e f f r a y é de l 'habi tude qu 'a l 'yack de marche r 
con t inue l lement au b o r d des sentiers les plus 
é t r o i t s , mais b i e n t ô t i l se convainc de la s é c u r i t é 
de son a l lu re . 

Selon d'autres voyageurs , l 'yack est t r è s -
i n q u i e t quand des é t r a n g e r s l ' approchen t ; i l 
baisse la t ê t e , on d i r a i t q u ' i l veut les provoquer 
au combat . Parfois i l entre subi tement en f u 
reur . I l agite t ou t le corps, lève la queue, en 
fouet te l ' a i r , et regarde son m a î t r e avec des yeux 
m é c h a n t s et m e n a ç a n t s ; i l conserve tou jours u n 
cer ta in d e g r é de sauvagerie. U v i t en bonne har
monie avec les autres b o v i d é s ; on peut donc, sans 
d i f f i c u l t é , les fa i re s'accoupler entre eux. On ne 
peut cependant employer pour ces croisements 
que l 'yack m â l e ; l ' o p i n i o n g é n é r a l e est que le 
taureau et le z é b u m â l e n 'on t que de la r é p u 
gnance pour la femel le de l 'yack. 

L 'yack porte fac i l ement de 100 à 125 k i l o g r a m 
mes, et traverse, ainsi c h a r g é , les rochers et les 
champs de neige les plus dangereux. On peut l u i 
fa i re por te r des fardeaux à une a l t i tude de 
3,000 à 5,000 m è t r e s ; m a l g r é la r a r é f a c t i o n de 
l 'a i r , que ne peuvent supporter les autres an i 
maux , i l s'y meu t avec la plus grande s é c u r i t é . 
Ce n'est que sur les chemins e n t r e c o u p é s de r o 
ches é levées que son e m p l o i c o m m e b ê t e de 
somme est impossible, son poids l ' e m p ê c h a n t 
de sauter, c o m m e i l le f a i t d ' o rd ina i r e . 

M o o r c r o f t a v u des yacks sauter en bas de 
parois rocheuses de 3 m è t r e s et m ê m e de 13 m è 
tres de hau teur sans se fa i re de m a l . 

Les Mongols se servent aussi de l 'yack comme 
b ê t e de t ranspor t et de somme; en certains en
droi ts , d ' a p r è s G é r a r d , i ls l u i f o n t t r a î n e r la 
charrue . 

L a viande de l 'yack est excellente ; celle des 
v ieux an imaux est b ien u n peu dure , mais celle 
des jeunes est des plus d é l i c a t e s . Le l a i t , c o m m e 
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ce lu i de tous les an imaux q u i paissent dans les 
hautes r é g i o n s , est c r é m e u x et a romat ique . De 
la peau, on fa i t d u cu i r , des courroies ; des poils, 
on f a i t des cordes. Mais la partie la plus p r é 
cieuse de l ' an imal est la queue, q u i est devenue 
l ' e m b l è m e de la guerre. Les queues blanches, 
surtout , sont t r è s - e s t i m é e s . Nicolo d i Gonti r ap
porte que les poils de la queue sont vendus au 
poids de l 'argent, qu 'on en fa i t des chasse-mou
ches pour les rois et les d ieux. On les e n c h â s s e 
dans des montures d'or et d'argent, et l ' on en 
orne les chevaux et les é l é p h a n t s . Les hauts d i 
gnitaires en por ten t à leurs lances, comme i n 
dice de leur rang. Les Chinois les teignent en 
rouge v i f , et en f o n t des panaches pour leurs 
chapeaux d ' é t é . Belon d i t qu 'une de ces queues 
c o û t e de 4 à S ducats, et qu'elle augmente de 
beaucoup la valeur du harnachement d 'un che
v a l . Dans tou t le Levant , on s'en sert comme de 
chasse-mouches, et cela, depuis les temps les 
plus r e c u l é s . É l i e n en f a i t d é j à m e n t i o n . Ces 
queues sont l 'obje t d 'un commerce t r è s - r é p a n d u 
et t r è s - l u c r a t i f . Plus les poils en sont longs, 
fins et br i l lan ts , plus les queues ont de valeur. 
Les queues noires sont moins r e c h e r c h é e s et on t 
moins de p r i x que les blanches. 

Les Ka lmouks et les Mongols est iment beau
coup l 'yack. I ls croient que les â m e s des hommes 
de b i en , seules, vont dans le corps de ces a n i 
maux. 

M a l a d i e s . — D ' a p r è s Schlagin twei t , l 'yack 
est e x p o s é à nombre de maladies. I l se blesse 
souvent les sabots, q u i ne g u é r i s s e n t que d i f f i 
c i l ement . Des ép i zoo t i e s en e n l è v e n t f r é q u e m 
ment u n grand nombre . Une n o u r r i t u r e insuf
fisante ou t rop v a r i é e est assez g é n é r a l e m e n t la 
cause de ces maladies. 

Les y a c k s , que l ' on a a m e n é s en Europe , ont 
mieux p r o s p é r é , dans les ja rd ins zoologiques, 
qu ' on n 'aura i t pu l ' e s p é r e r d 'animaux h a b i t u é s 
à u n c l ima t aussi f r o i d que celui don t ils sont 
or iginaires . Ceux d u Jard in des Plantes de Paris 
s'y t rouvent t r è s - b i e n , i l en est de m ê m e de ceux 
des Jardins zoologiques d 'Amsterdam, F ranc fo r t 
M u n i c h , S tut tgar t , Hambourg , et autres. 

LES BUFFLES - BUBALUS. 

Die Bûffel. 

Caractères. — Les buffles se rapprochent plus 
des vrais b œ u f s que les yacks. Us ont le corps 
r a m a s s é , le f r o n t cour t et b o m b é ; les cornes 
i n s é r é e s aux angles p o s t é r i e u r s du c r â n e , mar

q u é e s à leur base d'anneaux i r r é g u l i e r s ou d 
j saillies tuberculeuses, c o m p r i m é e s l a t é r a l e m e n t , 

et arrondies à leur e x t r é m i t é . Elles se recour
bent d 'abord en bas et en a r r i è r e , puis en dehors, 
et f ina lement en haut et u n peu en avant ; chez 
quelques e s p è c e s , elles se d i r i gen t presque d i 
rectement en a r r i è r e , en d é c r i v a n t seulement un 
l é g e r arc en bas et une fa ib le courbure en dehors. 

L e u r pelage est du r , peu é p a i s , presque en
t i è r e m e n t no i r , et l eur langue est lisse. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les buffles 
sont des an imaux propres à l ' A f r i q u e et à l ' A -

| sie. 

j LE BUFFLE DE LA CAFREBIE — BUBJLUS GAFFER. 

Der Kafferbûffel, The Cape Buffalo. 

Caractères. — Le buffle de la Cafrerie(fig.306) 
est le p remier que nous ayons à c o n s i d é r e r : c'est 

! le plus grand, le plus l o u r d , le plus f o r t , le plus 
sauvage. Ses cornes, sur tou t , o f f r e n t ceci de re
marquable qu'elles sont t r è s - é l a r g i e s , t r è s - r ap -
p r o c h é e s et t r è s - r e n f l é e s à l eu r base, ce q u i forme 

! au-dessus des yeux une sorte de co i f fu re protec-
j t r i c e . R e c o u r b é e s d 'abord en bas et en a r r i è r e , 

elles se d i r i gen t ensuite en hau t et u n peu en 
avant, de m a n i è r e que les pointes soient conver-

j gentes. Ses yeux sont e n f o n c é s ; ses oreilles 
I pendantes de plus de 30 cent . U a le corps 
| l o u r d et gros, les jambes for tes et vigoureuses, 

la queue nue, sauf à l ' e x t r é m i t é , que garn i t une 
touf fe de cr ins . L a m â c h o i r e i n f é r i e u r e porte 
une barbe d i v i s é e , ra ide . La cou leu r g é n é r a l e de 
l ' an ima l est u n n o i r f o n c é , t i r a n t sur le b r u n . 
L e f o n d de la peau est no i r b l e u â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e bu f f l e de 
la Cafrer ie se t rouve non-seulement au Gap, mais 
encore dans les f o r ê t s de l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e . 
On en vo i t souvent u n grand n o m b r e dans celles 
q u i sont au sud d u K o r d o f a h n . Le 4 f é v r i e r 1851, 
au soir, dans la f o r ê t vierge q u i couvre les rives 
d u N i l B l e u , j e vis deux grands et fo r t s buff les 
s'abreuver ; j e fis f eu sur l ' u n d 'eux, à une f a i 
ble p o r t é e , mais sans l 'abat tre . Les i n d i g è n e s 
m ' a s s u r è r e n t que ces an imaux s'y mont ra i en t 
souvent en t r è s - g r a n d n o m b r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' o p i n i o n 
g é n é r a l e est que ce b u f f l e est u n a n i m a l m é c h a n t , 
f u r i e u x , redoutable et j u s t e m e n t r e d o u t é . Les 
i n d i g è n e s le c ra ignent p lus que le l i o n et l ' é l é 
phan t . Les habi tants d u K o r d o f a h n partagent la 
m ê m e op in ion ; j amais i ls ne se hasardent à le 
chasser, quelque gain que puisse l eu r p rocu re r la 
capture d 'un pare i l a n i m a l . Les Cafres aussi, au 
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A. i ! 

Fig. 306. Le Buffle de la Cafrerie. 

rapport de Kolbe , Sparmann , Drayson, Gordon 
Cumming , sont a n i m é s de la m ê m e cra inte . 

Kolbe en v i t t ou t p r è s de la v i l l e d u Cap ; mais , 
au jourd 'hui , i ls y ont é t é d é t r u i t s ou r e f o u l é s 
dans l ' i n t é r i e u r des terres par les colons. « Ce 
sont, d i t ce voyageur, des an imaux t r è s - d a n g e 
reux. Quand on les excite, en leur m o n t r a n t une 
é toffe rouge, en t i r an t , en les poursuivant , on 
n'est pas s û r de sa vie ; i ls se me t t en t à m u g i r , 
à frapper d u p ied ; i ls ne c ra ignent plus r i en , 
r i en ne les a r r ê t e . Quel que soit le nombre 
d'hommes a r m é s q u i leur est o p p o s é , i ls se p r é 
cipi tent à travers l 'eau et le f e u . U n d'eux p o u r 
suivi t u n j o u r u n jeune h o m m e q u i por ta i t une 
veste rouge, et se j e ta a p r è s l u i dans la mer . 
Heureusement que ce lu i - c i savait b ien nager et 
plonger . L e b u f f l e , l 'ayant perdu de vue, con t inua 
cependant à nager dans la rade, et f i t ainsi une 
demi- l ieue, j u s q u ' à ce qu 'on le tua d 'un coup 
de canon, t i r é d 'un navire . » 

Sparmann d i t que le buf f l e a une physiono
mie m é c h a n t e , et q u ' i l ne la d é m e n t pas par ses 
m œ u r s . I l se cache d e r r i è r e les arbres, et attend 
qu 'on soit p r è s de l u i pour s ' é l a n c e r subitement 
et at taquer. Non content d 'avoir t u é u n h o m m e 
ou u n autre an ima l , i l le foule encore aux pieds, 
le d é c h i r e avec ses cornes ; i l revient m ê m e sur 
ses pas pour mal t ra i t e r de nouveau sa v i c t i m e . Le 
cavalier ne l u i é c h a p p e que s ' i l est b i en m o n t é , 
et s ' i l peut gagner à temps une hauteur , sur la 
quelle le buf f l e ne peut le suivre assez rapidement . 
Quand u n t roupeau est a t t a q u é , i l se range en 
cercle, au centre duque l se t rouvent les veaux. Les 
vieux buff les supportent fac i lement de grandes 
blessures. Sparmann en a t te igni t u n au genou : 
i l t omba , mais se releva b i e n t ô t , couru t dans la 
f o r ê t q u ' i l f i t r e t en t i r de ses g é m i s s e m e n t s et ne 
m o u r u t qu 'au bou t d 'un cer ta in temps. 

Le b u f f l e de la Cafrerie a ime à se vautrer dans 
la vase et reste souvent des heures e n t i è r e s dans 
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l 'eau. A l 'aide de ses cornes fortes et solides, i l 
peut p é n é t r e r dans les f o u r r é s les plus é p a i s , se 
f rayer u n chemin là o ù ne passent que l ' é l é 
p h a n t , le r h i n o c é r o s et l ' h ippopotame. A u x 
bords d u N i l B l e u , i l su i t d 'ordinai re les che
mins qu 'on t f r a y é s les é l é p h a n t s au m i l i e u des 

f o r ê t s . 
Quelques auteurs croient que le buf f l e de la 

Cafrerie ne vo i t pas b ien devant l u i . I l arr ive sou
vent q u ' à une fa ib le distance, des gens passent 
d i rec tement devant le b u f f l e , sans en ê t r e vus ; 
mais se mont ren t - i l s de c ô t é , i ls en sont a p e r ç u s et 
ont alors à se garer d'une attaque. Le bu f f l e , dans 
sa rage, se p r é c i p i t e sur des personnes t ou t à f a i t 
inoffensives ; aussi est- i l , pour l ' A f r i c a i n , le vo i 
sin le plus t e r r ib l e . I l f o n d comme la t e m p ê t e sur 
sa v i c t ime , la transperce de ses cornes, la j e t t e 
en l 'a i r , la foule aux pieds, l u i fracasse les os. 
Dans t ou t le sud de l ' A f r i q u e , i l n'est pas rare 
de rencontrer dans chaque vil lage maintes fa 
mil les auxquelles le buf f le a t u é quelque m e m 
bre. C'est avec raison que les Cafres voient dans 
Yinyati ou insumba, comme ils l 'appellent , la 
plus t e r r ib le de toutes les c r é a t u r e s . 

L e capitaine Drayson a d o n n é la mei l leure 
descr ipt ion connue de cet an ima l . 

« L a peau d u buf f l e , d i t - i l , est si é p a i s s e qu 'une 
bal le ne la traverse pas, à moins qu 'on ne t i r e 
de t r è s - p r è s . Le bu f f l e est un an imal cur ieux , 
ardent à la vengeance, r u s é et m é c h a n t . 11 est so
ciable ; mais, à l ' é p o q u e d u r u t , les taureaux se 
l iv ren t des combats v i o l e n t s , les jeunes chas
sent d u m i l i e u d'eux les m â l e s les plus v i eux , qu i 
s ' é l o i g n e n t et v ivent entre eux dans la sol i tude. 
Ces solitaires sont les ind iv idus les plus t e r r i 
bles. Tandis que tous les autres buf f les , à moins 
qu ' i l s n 'a ient é t é b l e s sé s par l u i , ou qu ' i l s ne se 
t rouven t dans u n a c c è s de mauvaise h u m e u r , 
f u i e n t devant l ' homme, ces vieux m â l e s , sans 
provocat ion aucune, fonden t sur le chasseur. 

« On rencontre assez souvent dans les steppes 
de grands t roupeaux de buff les ; ils se t i ennen t 
cependant de p r é f é r e n c e dans la f o r ê t . I ls y su i 
vent les chemins des é l é p h a n t s et des r h i n o c é r o s , 
o u se f r ayen t à e u x - m ê m e s une voie à travers les 
f o u r r é s . L e soir, la n u i t , le m a t i n de bonne 
heure, i ls parcourent la c o n t r é e en poussant des 
mugissements ; quand le soleil s'est l evé , ou que 
l 'orage approche, ils se re t i ren t dans les ravins 
et les f o u r r é s , s'y t i ennen t c a c h é s et se repo
sent à l ' ombre . 

« L a piste d u buf f le ressemble à celle du 
b œ u f ; les sabots d u vieux b u f f l e sont t r è s - é c a r -
t é s , ceux d u jeune , a u contraire , t r è s - r a p p r o -

c h é s . L a piste de la femel le est plus longue , 
plus é t r o i t e , plus fa ible que celle d u m â l e . Le 
chasseur suit ces a n i m a u x quand , le soir , ils se 
rendent en plaine. L a n u i t , i l s e r r en tho r s des bois, 
o ù i ls r e tournen t le j o u r ; on peut donc suivre 
leurs traces hors de la f o r ê t et les approcher 
de t r è s - p r è s . L e chasseur est aver t i de ce moment 
en voyant des traces toutes r é c e n t e s ; i l faut 
alors a t tendre j u s q u ' à ce que l ' an ima l trahisse 
sa p r é s e n c e par quelque b r u i t ; car i l a l 'habi
tude de se tou rne r et de se re tourner longtemps 
avant de se coucher pour se reposer. 

a Je connais u n Cafre q u i e x p é r i m e n t a l u i -
m ê m e la force et la ruse d u b u f f l e . É t a n t en 
chasse, dans la f o r ê t , i l r encon t ra u n vieux so
l i t a i r e et le blessa. L e b u f f l e p r i t la f u i t e . Le 
Cafre , c royant l ' avoi r b l e s s é mor te l lement , le 
suivi t , sans prendre aucune mesure de prudence. 
Le b u f f l e est m é c h a n t de son na tu re l ; mais 
b l e s s é , i l est f u r i e u x , aussi ne d o i t - o n l'appro
cher qu'avec p r é c a u t i o n . Le Cafre avait f a i t en
v i r o n une centaine de pas, et examina i t soigneu
sement la piste, quand , t ou t à coup , i l entend 
d u b r u i t d e r r i è r e l u i , et r e ç o i t en m ê m e temps 
u n choc t e r r ib l e q u i le f a i t voler dans les airs. 
Heureusement pour l u i , i l t o m b a sur des bran
ches é t r o i t e m e n t e n t r e l a c é e s , ce q u i le sauva. Le 
bu f f l e , conva incu que? a v i c t i m e l u i a v a i t é c h a p p é , 
d isparut dans la f o r ê t . L e Cafre avait deux ou 
t ro is c ô t e s c a s s é e s ; i l se t r a î n a p é n i b l e m e n t jus
que chez l u i , et abandonna pour tou jour s la 
chasse au b u f f l e . 

a U n chasseur r e n o m m é de Nata l , du n o m de 
K i r k m a n n , me raconta q u ' u n j o u r i l avait blessé 
u n b u f f l e et a l l a i t l 'achever , q u a n d l 'animal 
poussa u n c r i de dou leur . D 'o rd ina i r e , le buffle 
reste s i lencieux, m ê m e quand i l est b l e s sé ; mais 
ce c r i é t a i t u n s ignal : i l f u t pa r fa i t ement compris 
d u t roupeau , car a u s s i t ô t les buf f l e s c e s s è r e n t de 
f u i r et v in r en t au secours de l eu r compagnon 
b l e s s é . K i r k m a n n j e t a son f u s i l et c o u r u t vers un 
bouquet d'arbres, dont heureusement les bran
ches i n f é r i e u r e s é t a i e n t assez basses. I l é t a i t hors 
d 'a t te inte lorsque le t roupeau f u r i e u x ar r iva au 
pied de l ' a rbre et l ' en toura . Mais , voyant leurs 
efforts vains, les buff les se r e t i r è r e n t . » 

L iv ings tone v i t dans le sud de l ' A f r i q u e un 
grand n o m b r e de t roupeaux de buf f les , plusieurs 
de soivante t ê t e s . I l s avaient avec eux u n a m i , 
T o i s e r ufeà buff les (textor erythrorhynchos) q u i 
se t i e n t t o u j o u r s a u p r è s d 'eux, les d é l i v r e de leur 
ve rmine , et q u i , en s 'envolant t ou t à coup , les 
aver t i t de l 'approche d ' u n danger. T e l est aussi, 
dans le n o r d de l ' A f r i q u e , u n pe t i t h é r o n à o l u -
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ntage d ' un blanc é c l a t a n t (ardeola bubulcus) sur 
lequel j e rev iendra i . 

Gordon C u m m i n g v i t des t roupeaux de 6 à 800 
buffles ; ils fuya ien t devant des hommes a r m é s . 
Les v ieux m â l e s seuls é t a i e n t m é c h a n t s ; i ls se 
p r é c i p i t a i e n t sur le chasseur et le m i r e n t p l u 
sieurs fois en danger de m o r t , l u i et ses compa
gnons. 

A u b o r d du lac Tsad, u n bu f f l e b l e s s é f o n d i t 
sur les gens d ' É d o u a r d Voge l , en blessa u n dan
gereusement et tua deux chevaux. U n autre se 
trouva par hasard au m i l i e u d 'une caravane ; pour 
s ' é chappe r , i l renversa u n chameau et le blessa 
si g r i è v e m e n t q u ' i l f a l l u t l 'abat t re . 

On trouve des fai ts pareils dans les r éc i t s de 
tous ceux des voyageurs q u i ont eu affaire à ces 
terribles an imaux . 

C a p t i v i t é . — M o n a m i T h . de Heug l in , le 
chef de l ' e x p é d i t i o n sc ient i f ique dans l ' A f r i q u e 
centrale, rappor ta le p remie r buf f l e de Cafrerie 
vivant en Europe . I l l 'avait r e ç u dans le sud d u 
Kordofahn d'Arabes de Bakhara , de tous les n o 
mades, les plus courageux et les mei l leurs chas
seurs. Une t roupe de jeunes h é r o s , comme ils se 
nomment , avait d i s p e r s é u n t roupeau de buff les , 
t u é une vache, e n l e v é son veau, qu 'une vache 
allaita j u s q u ' à ce q u ' i l f û t adul te . L e j eune 
animal avait d é p o u i l l é son na tu re l sauvage ; et 
à son a r r i v é e en Europe , i l é t a i t t e l lement doux 
q u ' i l se laissait toucher non-seulement par Heu
g l in , mais encore par des é t r a n g e r s , par F i tz inger 
et par m o i . I l v i t encore p robablement au Ja rd in 
zoologique de S c h œ n b r u n n . 

Casanova amena en Europe un autre bu f f l e de 
la m ê m e e s p è c e , provenant d u pays de Barka la ; 
i l é ta i t aussi t r è s - p r i v é . 

LE BUFFLE ARM — BUBALUS ARNl. 

Der Ami. 

Le buffle de la Cafrerie n'est pas la souche du 
buff le domestique que l ' on t rouve en Hongr ie et 
en I ta l ie ; celui-c i vient p l u t ô t de l ' Inde , mais on 
ne sait encore de laquel le des e s p è c e s de buf f les 
sauvages q u i v ivent encore a u j o u r d ' h u i dans cette 
part ie du monde. 

C a r a c t è r e s . — L ' u n e d'elles, Y ami, est le g é a n t 
de la f ami l l e . I l a 2 m , 3 0 de hauteur à l ' é p a u l e , 
et de 3 m è t r e s à 3 m ,45 de longueur d u museau 
à la naissance de la queue. On conserve au B r i -
t i sh M u s é u m une paire de cornes q u i ont 2 m è 
tres d 'envergure. Elles sont t r iangulai res , r u 
gueuses, droites dans l eu r p remie r t iers , la pointe 
seule é t a n t d i r i g é e en dedans et en a r r i è r e ; l 'a

n i m a l les por te t ou jou r s p r ê t e s à l 'attaque. Le 
corps est recouvert de poils longs . L a couleur, 
comme celle de tous les buff les , est u n b run no i r . 

M œ u r s e t h a b i t u d e s . — On ne sait à peu p r è s 
r i en des m œ u r s de cet an ima l . I l passe, avec le 
t i g re , pour l 'habi tant le p lus t e r r ib le des f o r ê t s 
vierges de l ' Inde , et sa chasse est la plus dange
reuse. W i l l i a m s o n raconte q u ' u n a rn i f u r i e u x se 
p r é c i p i t a sur u n chasseur q u i se croyai t en sû
r e t é sur le dos d 'un é l é p h a n t , chercha à soulever 
le colosse sur ses cornes, et i l l 'aurai t g r i è v e 
men t b l e s s é , si un autre chasseur ne l 'avait abattu 
à temps d 'un coup de f e u . 

C a p t i v i t é . — Quelque sauvage que soit l ' a r n i , 
on a essayé de le dompter , et avec assez de suc
cès . Dans les Indes, on vo i t beaucoup de ces buf 
fles, qu i servent à l ' ag r i cu l tu re et comme b ê t e s 
de selle. 

LE BUFFLE BHAIN — BUBALUS BHAIN. 

Der Bhain. 

Caractères. — Un autre buffle, également 
t r è s - p e u connu , est le hhain, q u i se dist ingue par 
sa ta i l le plus faible et son pelage moins f o u r n i . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On en ren
contre des t roupeaux nombreux sur les rives sa
blonneuses d u Gange. I l s nagent dans le fleuve, 
se laissant aller au courant ; ils sont parfois t r è s -
dangereux pour les bateaux. Ils p longent souvent, 
d é t a c h e n t avec leurs cornes les plantes aqua t i 
ques et les mangent tout en con t inuan t à nager. 

On t rouve çà et là quelques ind iv idus q u i sont 
a p p r i v o i s é s . 

LE BUFFLE ORDINAIRE—BUBAL US VULGAR1S. 

Der gemeine Bûffel, The Buffalo. 

Caractères. — Le buffle ordinaire, que beau
coup ne regardent que comme une v a r i é t é de 
l ' a rn i , se t rouve dans l ' Inde à l ' é t a t sauvage. 
Rien , dans sa stature et sa couleur , ne le d i s t i n 
gue d ' un bu f f l e domestique. I l a le corps u n peu 
a l l o n g é , a r rond i , le cou cour t et é p a i s , l i ssé , mais 
sans fanons ; la t ê t e plus courte et plus large que 
celle d u b œ u f ; le f r o n t grand, le museau cour t , 
les jambes de moyenne longueur , for tes , v igou 
reuses; la queue assez longue ; le garrot presque 
é levé en f o r m e de bosse ; le dos i n c l i n é ; la croupe 
haute et r e tomban te ; la po i t r ine assez mince , le 
ventre gros, les flancs r e n t r é s ; les yeux peti ts , à 
expression sauvage et m é c h a n t e , les oreilles l o n 
gues et larges, à poils courts à la face externe, 
por tant à leur face interne des touffes de poils 
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longs, d i sposé s hor izonta lement ; les cornes l o n 
gues, fortes, assez épa i s ses et larges à leur ra 
cine, puis amincies et t e r m i n é e s par une pointe 
obtuse. T r è s - r a p p r o c h é e s à l eu r base, ces cornes 
se d i r igen t en bas et en dehors, puis en haut et 
en a r r i è r e ; à leur e x t r é m i t é , elles se recourbent 
en haut , puis en dedans et en avant, et f o r 
ment ainsi u n t r i ang le ; leur dernier t iers seul est 
a r r o n d i . Toute leur surface, dans leur p r e m i è r e 
m o i t i é , porte des r u g o s i t é s transversales; leur 
pointe et leur face p o s t é r i e u r e sont lisses. Les 
sabots sont b o m b é s , grands, larges. L a femelle a 
quatre trayons, p l a c é s presque sur une l igne trans
versale. Les poils sont rares, roides, presque 
soyeux ; ceux des é p a u l e s , de la part ie a n t é r i e u r e 
d u cou, d u f ron t , de la touf fe te rminale de la 
queue, sont a l longés . L ' a r r i è r e - t r a i n , la croupe, 
la po i t r ine , le ventre, les cuisses et la plus grande 
part ie des jambes, sont presque e n t i è r e m e n t nus. 
L ' a n i m a l est d ' un gris no i r f o n c é ou n o i r ; les 
flancs sont r oux , le f o n d de la peau est n o i r ; les 
poils t i r en t t a n t ô t sur le gris b leu , t a n t ô t sur le 
b r u n ou le r oux . U est t r è s - r a r e de vo i r des i n d i 
vidus blancs ou t a c h e t é s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce buf f l e 
aime beaucoup l'eau ; on le t rouve dans les bas-
fonds les plus m a r é c a g e u x , o ù i l cherche sa 
n o u r r i t u r e au m i l i e u des roseaux. I I se contente 
des fourrages les plus mauvais, dont ne veulent 
pas les autres an imaux. 

Ses mouvements sont lourds , mais i l les exé 
cute avec é n e r g i e et les soutient longtemps. U 
nage sur tout à merve i l l e . 

L ' o u ï e et l 'odora t sont ses sens les plus par
fa i t s ; sa vue est mauvaise, sa voix est u n sourd 
mugissement . 

I l ne le c è d e à aucun autre b o v i d é sauvage en 
f u r e u r et en rage; m ê m e capt i f , son na ture l ne 
s'adoucit pas c o m p l è t e m e n t . 

Chasse. — D ' a p r è s Stol tz , pour prendre dans 
es Indes les buff les d é j à v ieux, on entoure u n 

cer ta in espace d'une palissade à laquelle on m é 
nage une e n t r é e . Cela fa i t , on dispose à pa r t i r 
i e l ' e n t r é e , sur deux lignes f o r m a n t u n angle,des 
hommes q u i , g r i m p é s sur des arbres, t i ennent 
dans leur m a i n des faisceaux de bois sec et f o n t 
u n grand b r u i t d è s qu ' un t roupeau de buff les 
s'engage au m i l i e u d 'eux. Ces an imaux , que ce 
b r u i t é p o u v a n t e , p é n è t r e n t dans l 'enclos, o ù ' o n 
les p rend avec des lassos. A p r è s leur avoir b a n d é 
les yeux et b o u c h é les oreil les, on les f a i t t ravai l 
ler ou combat t re avec les t igres . 

Combats . — Le bu f f l e est l ' ennemi né du 
t ig re , et d 'ord ina i re i l sort vainqueur du c o m 

bat . W i l l i a m Rice raconte que parfois des buffles 
adultes sont a t t a q u é s par le t i g r e , mais qu'ils 
savent par fa i tement se d é f e n d r e , et que sou
vent le carnassier succombe. U n b u f f l e est- i l aux 
prises avec u n ennemi , les autres a r r iven t à son 
secours et met ten t l ' ennemi en f u i t e . Les ber
gers m ê m e s , q u i gardent des buf f les apprivoi
sés , t raversent t r a n q u i l l e m e n t et sans crainte les 
f o u r r é s , à cheval sur u n de leurs an imaux. Rice 
v i t u n j o u r des buff les sentir le sang d 'un tigre 
q u i avait é t é t i r é , p rendre la piste, la suivre avec 
f u r e u r , renverser les buissons, f o u i l l e r le sol, 
ar r iver enf in à u n te l é t a t d 'exci ta t ion qu' i ls se 
l i v r è r e n t entre eux de te r r ib les combats. 

Johnson raconte q u ' u n t i g r e a t taqu i le dernier 
h o m m e d'une caravane. U n berger, q u i gardait 
des buffles aux environs, accouru t à son se
cours et blessa le carnassier d ' un coup de sabre. 
Celui-ci abandonna sa p r e m i è r e v i c t i m e et fondit 
sur le berger ; mais les buf f l es , d è s qu ' i ls virent 
l eur m a î t r e en danger, se p r é c i p i t è r e n t sur le 
t ig re , se le l a n c è r e n t m u t u e l l e m e n t à coups de 
cornes, c o m m e on lance une ba l le , et le t u è r e n t . 

Les princes indiens t i r en t avantage de cette 
a n i m o s i t é , et i n s t i t uen t des combats d'ani
maux, q u i sont à leurs yeux le spectacle le plus 
noble et le plus i n t é r e s s a n t . Charles de Gôrtz 
d é c r i t un de ces combats , dans les termes sui
vants : 

« L ' empereur de Solo é t a i t assis sur son t rône , 
e n v i r o n n é d'une t renta ine de dames de la cour, 
de trois de ses f emmes , de ses pr inces, du gou
verneur hol landais , des grands d u royaume et 
de quelques E u r o p é e n s i n v i t é s . Devant l u i était 
une fo r t e cage d 'environ 5 m è t r e s en hauteur et 
en largeur, dans laquelle se t rouva i t u n buff le v i 
goureux. P r è s de la cage é t a i t une caisse, renfer
m a n t u n t ig re , qu i en sor t i t en poussant un 
grognement t e r r i b l e , et q u i f u t s a l u é par une 
mus ique assourdissante. Ce t ig re chercha à évi
ter les coups de corne d u b u f f l e , l u i sauta p l u 
sieurs fois à la nuque et le blessa g r i è v e m e n t ; 
mais chaque fois le b u f f l e , le poussant fortement 
contre les parois de la cage, l u i fa isa i t l âcher 
prise. L a cage é t a i t e x p r è s é t r o i t e , pou r que le 
buf f l e p û t sor t i r v i c to r i eux de la l u t t e ; car, pour 
les Japonais, c e t an ima l est l eu r e m b l è m e , tandis 
que le t igre r e p r é s e n t e les E u r o p é e n s . Une fois 
un gouverneur fit cons t ru i r e une grande cage ' 
le m ê m e j o u r u n t ig re y t u a t ro i s b u f f l e s ; mais 
les Japonais le pend i ren t . Celte fois le b u f f l e tua 
te t igre et en blessa u n autre dangereusement. » 

l î o m e s t i c - i t é . — On ne sait pas c o m m e n t le 
bu f f l e domest ique s'est r é p a n d u dans les c o n -
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t rées où on le t rouve . On ne peut nier q u ' i l ne 
soit or ig ina i re de l ' Inde , quo iqu 'on ne l ' y r en 
contre plus à l ' é t a t sauvage^ Probablement i l 
arriva en Perse à la suite des grandes a r m é e s 
ou des peuplades envahissantes. Les compagnons 
d'Alexandre le Grand le r e n c o n t r è r e n t dans ce 
pays. Plus t a rd , les m a h o m é t a n s l ' a c c l i m a t è r e n t 
en "Syrie et en Egypte , et i l apparut en I ta l ie 
en 596, sous le gouvernement d ' A g i l u l f . A l 'o
r ig ine , i l n 'y a d û se m u l t i p l i e r que t r è s - l e n t e 
ment ; G i l iba ld , q u i au commencement d u d i x -
h u i t i è m e s i èc le pa rcouru t la Sici le et l ' I t a l i e , n 'y 
connaissait pas le b u f f l e domest ique, et i l f u t 
t r è s - s u r p r i s quand i l le v i t pou r la p r e m i è r e fois 
aux bords d u Jourda in . A u j o u r d ' h u i , on le 
t rouve dans l 'H indous t an , dans l 'Afghan i s t an , 
en Perse, en A r m é n i e , en Syr ie , en Palestine, 
j u s q u ' à la mer Noi re et à la mer Caspienne, en 
T u r q u i e , en G r è c e , dans le bas Danube, en I ta l ie 
et en É g y p t e , mais po in t en Nubie . 

BREHM 

I l se p l a î t su r tou t dans les r é g i o n s chaudes, 
m a r é c a g e u s e s . L e Delta d u N i l est pour l u i u n 
paradis, et i l se t rouve t r è s - b i e n dans les marais 
Pontins, comme dans les marais de la Calabre, 
de l ' A p u l i e , dans la M a r e m m e et dans les p r i n 
c i p a u t é s Danubiennes. E n I t a l i e , c'est presque 
le seul an ima l domest ique q u i vive dans les m a 
rais; i l y est u n aux i l i a i re des plus ut i les pour la 
cu l ture d u r i z . 

I l est c o m m u n dans toute la basse É g y p t e , 
avec la c h è v r e , et c'est le seul a n i m a l domes t i 
que q u i donne d u la i t et d u beurre . Dans chaque 
village de la basse É g y p t e et dans u n grand n o m 
bre de ceux de la haute É g y p t e , on t rouve au 
m i l i e u des maisons u n grand é t a n g , q u i n'est 
en quelque sorte que la ba ignoi re des buff les . 
On vo i t , en effet, ces an imaux e n f o n c é s dans l 'eau 
jusqu 'au cou , plus souvent qu 'au p â t u r a g e . L ' i 
nonda t ion est pour eux u n temps de p la i s i r . I l s 
nagent dans les champs s u b m e r g é s , mangent 
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l 'herbe des digues, se r é u n i s s e n t en t roupeaux 
nombreux , se j ouen t dans l 'eau, et ne revien
nent à leur é c u r i e que quand le la i t g ê n a n t les 
vaches elles é p r o u v e n t le besoin d ' ê t r e t ra i tes ; 
les m â l e s les suivent alors. C'est u n spectacle 
superbe que de vo i r u n t roupeau de buff les t r a 
verser u n large fleuve à la nage. Les bergers, la 
p lupar t jeunes g a r ç o n s de h u i t à douze ans, sont 
assis sur leur dos, et se laissent por ter sans 
crainte au m i l i e u des flots a g i t é s . 

On ne peut assez admi re r l ' h a b i l e t é avec 
laquelle nagent les buff les . L ' e a u semble ê t r e 
leur vé r i t ab l e é l é m e n t ; i ls jouen t , p longent , se 
couchent sur le c ô t é , à d e m i sur le dos, se lais
sent e n t r a î n e r par le courant sans remuer les 
membres, ou traversent le courant . I ls passent 
au moins six ou h u i t heures chaque j o u r dans 
l 'eau. I l s s ' é t e n d e n t , et r u m i n e n t t ou t à leur aise. 

Le buf f l e devient t r è s - i n q u i e t et m ê m e m é 
chant , s ' i l est p r ivé d'eau pendant longtemps. 
I l se trouve moins b ien dans les flaques remplies 
de vase que dans u n é t a n g p r o f o n d ou dans le? 
eaux plus f r a î c h e s d ' un fleuve. Auss i , en É g y p t e , 
v o i t - o n souvent, en é t é , les buffles au galop (al lure 
qu ' i l s ne prennent que quand ils sont en f u r e u r ) , 
al ler se p r é c i p i t e r dans les ondes d u N i l . A u x 
Indes et en I ta l ie , cette passion des buff les pour 
l 'eau a d é j à c o û t é la vie à plus d'une personne : 
on a vu des attelages de ces an imaux se je ter 
dans u n courant , et y d i s p a r a î t r e avec la vo i tu re . 

Sur la terre f e r m e , le b u f f l e est plus ma lad ro i t 
que dans l 'eau. Sa marche est lourde , sa course, 
quoique assez rapide, est p é n i b l e . L o r s q u ' i l est 
f u r i e u x , o u q u ' i l cherche de l 'eau, i l p r end le 
galop, si l ' on peut d é s i g n e r de ce n o m une suc
cession de sauts lourds et maladroi t s . I l ne peut 
con t inuer cette a l lure au d e l à de cent o u deux 
cents pas; a p r è s cet e f for t , i l se remet au t r o t , et 
f i na l emen t au pas. 

L e b u f f l e domest ique est ef f rayant au p remie r 
aspect, son e x t é r i e u r respire une f i e r t é i n d o m p 
table et sauvage. L a m é c h a n c e t é b r i l l e dans ses 
yeux. Mais b i e n t ô t on ne tarde pas à se convain
cre que l ' o n se t r ompe en jugean t sur l 'appa
rence. E n É g y p t e , au moins , le b u f f l e est t r è s -
doux ; on peut , sans aucune crainte , le donner 
à garder à de jeunes enfants. Plus de v ing t fois 
j ' a i v u de petites filles, à chevai sur le dos d ' u n 
b u f f l e , assises sur u n filet r e m p l i de t r è f l e , et 
chassant ces an imaux devant elles avec u n b â 
t o n , traversant m ê m e les fo s sé s et les bras d u 
N i l ; jamais j e n 'a i entendu parler d 'un accident. 

L e bu f f l e est pa r f a i t emen t i n d i f f é r e n t pour 
tout , sauf pour l 'eau, p o u r sa n o u r r i t u r e , et peut-

ê t r e pour son pe t i t n o u v e a u - n é . I l se soumet à 
ce q u ' i l ne peut é v i t e r ; i l t r a î n e la cha r rue , les 
chariots , se laisse condui re aux champs, rame
ner à la ma i son ; i l ne demande que de l'eau 
pour s'y baigner pendant plusieurs heures. On 
emplo ie g é n é r a l e m e n t le b u f f l e c o m m e b ê t e de 
somme ou de selle quand i l s'agit de traverser le 
N i l . On s'en sert t r è s - p e u pour l ' agr icu l tu re , et 
seulement q u a n d i l passe par l ' i dée d ' un fel lah de 
fa i re t r a î n e r sa charrue par u n chameau. Ce no
ble a n i m a l , dont j ' a i plus hau t c h a n t é les louan
ges, ne voi t dans u n pare i l t r ava i l qu 'une insulte 
et u n d é s h o n n e u r ; i l cherche par tous les 
moyens possibles à t é m o i g n e r son m é c o n t e n t e 
ment . L e b u f f l e , dans ces cas, convient parfaite
ment . I l marche tou jou r s d u m ê m e pas tran
qu i l l e ; que le chameau s'agite ou non , qu ' i l 
veui l le le suivre o u s ' é c h a p p e r , i l l u i r é s i s t e avec 
une tel le force que ce lu i -c i , b o n g r é , m a l g r é , est 
o b l i g é de se soumet t re à sa t â c h e . 

L a plus grande ver tu d u b u f f l e est sa sobriété 
sans exemple. L e chameau, q u ' o n regarde, 
sous ce r a p p o r t , c o m m e le m o d è l e de tous les 
an imaux ; l ' â n e , p o u r q u i u n chardon est un ré
gal , ne l u i sont pas s u p é r i e u r s à cet é g a r d . 

11 ne touche pas aux plantes succulentes, 
qu ' a imen t les autres b œ u f s ; i l recherche les 
v é g é t a u x les plus secs, les p lus durs , les moins 
savoureux. U n b u f f l e s'est repu à son g ré pen
dant t o u t l ' é t é ; de r e t o u r à son é c u r i e , i l laisse 
de c ô t é l 'herbe , le t r è f l e , p o u r une nour r i tu re 
plus s imple encore. 11 mange avec dé l i ce s des 
plantes m a r é c a g e u s e s de toute e s p è c e , des ro
seaux, des joncs , que les autres herbivores dé 
daignent . E t i l sait u t i l i se r cette ma ig re p â t u r e , 
car i l f o u r n i t u n l a i t t r è s - c r é m e u x , t r è s - a r o m a 
t ique , avec leque l on f a i t d u beurre en q u a n t i t é . 
Les É g y p t i e n s regardent le djamouhs comme leur 
an ima l domestique le p lus u t i l e , et certes avec 
raison. 

L e b u f f l e se r end d é s a g r é a b l e par sa grande 
m a l p r o p r e t é . Souvent , à le vo i r , o n d i r a i t un 
sanglier q u i s'est v a u t r é dans la fange ; i l a d 'ai l
leurs les m ê m e s g o û t s que ce de rn ie r . Q u ' i l soit 
couvert d 'une é p a i s s e couche de vase, o u qu ' i l 
soit l avé et n e t t o y é par u n l o n g b a i n dans les 
eaux d u N i l , peu l u i i m p o r t e . 

On l u i reproche aussi de v o i r par fo is dans les 
é t e n d a r d s rouges d u p r o p h è t e u n ob je t q u i ex
cite sa f u r e u r ; i l se p r é c i p i t e alors sur ces dra
peaux s a c r é s . Les T u r c s croyants le regardent 
comme u n a n i m a l m a u d i t , q u i m é p r i s e les lois 
d u T r è s - H a u t . Les É g y p t i e n s , par con t re , l u i 
pardonnent en faveur des services q u ' i l r e n d . 
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Les Toudas, peuplade ind ienne q u i habi te les 
hauteurs des Ni lger r ies , et q u i d i f f è r e n t notable
ment des Hindous par leurs m œ u r s et leurs 
croyances, se f o n t d u b u f f l e une autre i d é e que 
les Turcs . I l s l u i accordent presque les honneurs 
divins. I l s en ent re t iennent des t roupeaux n o m 
breux, appartenant aux plus belles races, et les 
tiennent pour les an imaux domestiques les plus 
utiles. I ls en o f f r en t le l a i t à leurs dieux ; des 
troupeaux entiers sont c o n s a c r é s aux t e m 
ples et nour r i s dans les p â t u r a g e s s a c r é s . I l s 
n 'estiment, par cont re , n u l l e m e n t le z é b u , q u i 
est en grand honneur dans tou t le reste de l ' Inde . 
D ' a p r è s ce peuple, le veau d u b u f f l e est le bouc 
émi s sa i r e , de m ê m e que dans le langage symbo
lique des c h r é t i e n s l 'agneau se charge des p é 
chés . L ' o p i n i o n des Toudas d i f f è r e cependant u n 
peu de la croyance c h r é t i e n n e . Quand u n h o m m e 
meurt , on i m m o l e u n b u f f l e m â l e adul te , pour 
qu ' i l accompagne dans l ' au t re monde l ' â m e du 
Touda et se charge du fardeau de ses p é c h é s ; le 
veau, par contre , do i t por ter les p é c h é s de toute 
la c o m m u n a u t é . E n out re , les Toudas se servent 
du buff le pendant sa vie ; i ls le chargent de 
lourds fardeaux, pour le p r é p a r e r p e u t - ê t r e à 
porter le poids encore plus l o u r d de leurs p é c h é s . 

Le buf f l e est s i lencieux. Quand i l repose dans 
l'eau, quand i l p a î t ou quand i l t ravai l le , i l n ' o u 
vre m ê m e pas la bouche. On n 'entend la voix 
que des vaches nourr ices ou des taureaux f u 
rieux. Cette voix consiste en u n f o r t mugisse
ment, t r è s - d é s a g r é a b l e , q u i t i en t à la fois de ce
lu i du b œ u f et d u grognement d u cochon. 

Dans le N o r d , les buff les a b a n d o n n é s à eux-
m ê m e s , s 'accouplent au p r in temps , en av r i l ou 
en m a i . L a femel le me t bas d ix mois plus t a r d . 
Le veau est t r è s - l a i d ; sa m è r e l u i t é m o i g n e une 

?grande tendresse, et, en cas de danger, le d é f e n d 
r igoureusement . A quatre ou c inq ans i l est 
adulte. I l v i t j u s q u ' à d i x - h u i t ou v ing t ans. 

Le buf f l e s'accouple sans grande d i f f i cu l t é 
avec le z é b u , mais t r è s - d i f f i c i l e m e n t avec la va
che domest ique. Ces croisements n ' o n t a m e n é 
jusqu ' ic i aucun r é s u l t a t ; le f œ t u s , à la naissance, 
est te l lement g rand , q u ' i l est t u é au m o m e n t de 
l 'expuls ion ou que la m è r e succombe en l u i 
donnant le j o u r . 

Ce n'est que dans les Indes et p e u t - ê t r e en 
Perse, que le b u f f l e rencontre des ennemis qu i 
l u i soient nuis ibles . I l est rare que dans les r é 
gions danubiennes une meute de loups attaque 
u n b u f f l e . D u reste, pour que celui-ci succombe 
dans la lu t t e , i l f a u t q u ' i l soit é p u i s é , a f fa ib l i par 
quelque cause. U n buf f le exc i t é est u n adver-
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saire t e r r ib l e pour le l o u p . Mais , dans les Indes, 
le b u f f l e a u n ennemi redoutable dans le t i g re , 
auquel i l f o u r n i t une bonne par t ie de ses repas ; 
cependant u n t roupeau de buff les met le t ig re 
en f u i t e : les bergers, d u moins , se regardent 
comme en s û r e t é quand i ls traversent sur le 
dos de leurs buff les les f o r ê t s i n f e s t é e s par ces 
carnassiers. 

Usages e t p r o d u i t s . — Le buf f l e est re la t ive
men t plus u t i l e que le b œ u f ; i l n'a, en effet , 
besoin d 'aucun so in , et i l se rassasie de plantes 
que d é d a i g n e n t tous les autres an imaux domes
t iques . 11 est t r è s - u t i l e sur tout dans les pays 
m a r é c a g e u x ; i l r end de grands services à l ' ag r i 
cu l tu re , car i l remplace par la force ce q u i l u i 
manque en in te l l igence . 

L a viande d u b u f f l e adul te est dure et exhale 
une odeur de musc d é s a g r é a b l e . Celle d u veau 
est par tou t e s t i m é e . La graisse est t r è s - b o n n e 
et autant p r i s é e que celle du porc . Sa peau est 
f o r t e , é p a i s s e et donne u n beau c u i r ; ses cornes 
entrent dans la f ab r i ca t ion de divers ustensiles, 

LE BUFFLE KÉRABAU — BUBALUS KERABAU, 

Der Kérabau. 

Caractères. — Le kérabau (fig. 307) n'est bien 
connu que depuis quelques a n n é e s . Sa ta i l le é g a l e 
celle des plus grandes e s p è c e s d u genre ; ses cor
nes sur tou t at teignent des dimensions é n o r m e s . 
Ses poils courts, roides, rares, laissent pa r tou t 
voir la peau ; ceux du cou , du sommet de la t ê t e 
et de la par t ie a n t é r i e u r e des membres , seuls, 
sont u n peu plus s e r r é s ; i ls f o r m e n t une tou f f e 
entre les cornes. L a peau est d 'un gris b l e u â t r e 
c la i r , e x c e p t é à la surface i n t é r i e u r e des cuis
ses, à l 'aine, o ù elle est couleur de chai r , et aux 
pieds, o ù elle est blanche; les 'poi ls on t la m ê m e 
couleur sur toute l eu r é t e n d u e . U n k é r a b a u de 
moyenne ta i l le a plus de 2 m è t r e s de l ong , non 
compris la queue, q u i mesure 66 cent. ; sa hau
teur , au garrot , est de l m , 4 5 ; la croupe est u n 
peu plus é l evée , ses cornes ont i m , 6 5 de l o n g . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On t rouve cet 
an ima l à l ' é t a t sauvage et à l ' é t a t domest ique 
dans les î les des Indes orientales et dans les î les 
de la Sonde, à Ceylan, à B o r n é o , à Sumat ra , à 
Java, à T i m o r , aux Moluques , aux Phi l ippines 
et aux Mariannes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce bu f f l e a 
t o u t à f a i t les m œ u r s et le genre de vie de ses 
c o n g é n è r e s . 11 passe pour u n des an imaux les 
p lus terr ibles de sa pa t r ie . Sa chasse est le plus 

g rand explo t que puisse a c c o m p l i r u n h o m m e . 
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Fig. 308. Buffle des Célèbes 

D o m e s t i c i t é . — On se sert sur tout des k é r a -
baus domestiques comme de b ê t e s de gelle. Tan t 
qu 'on ne les emploie pas, ils sont dans l 'eau. A 
Mani l l e , par exemple, on vo i t par tout , autour 
des habitat ions, des t roupeaux entiers de ces 
an imaux n'ayant hors de l 'eau que le^museau 
et les cornes. On les n o u r r i t dans une enceinte 
de bambous. Chose curieuse, jamais i ls ne sont 
a t t a q u é s par les crocodiles q u i mangent tous 
les autres m a m m i f è r e s , m ê m e le z é b u et le 
cheval . 

Pendant la saison des pluies, i ls sont t o u t à f a i t 
indispensables aux i n d i g è n e s ; sans l eu r secours, 
ceux-c i ne pour ra ien t passer par les chemins 
d é t r e m p é s . On me t les fardeaux sur une sorte de 
t r a î n e a u , et on y attelle le b u f f l e ; le conducteur 
s'assied sur le dos de l ' an ima l et le d i r ige à vo 
l o n t é . 

Dans ces derniers temps, on a vu plusieurs fo is , 
en Europe , des k é r a b a u s vivants. I l y en a actuel
lement dans les j a rd ins zoologiques de H a m 
bourg , Cologne, B e r l i n , A m s t e r d a m . A Cologne, 
ils se sont reprodui ts , et m ê m e c r o i s é s avec des 
buff les ordinaires . 

LE BUFFLE DES CELEBES. — BUBALUS CELEBENSIS. 

Dans le sous-genre Bubalus se t rouve encore 
comprise l ' e s p è c e q u i constitue l ' an t i lope à 
cornes aplaties des Cé lèbes {fig. 308). D é c r i t pour 
la p r e m i è r e fois par Quoy et Paul Gaymard , cet 

an imal est a p p e l é , dans le pays dont i l est origi
naire , vache des bois. 

L a m é n a g e r i e du M u s é u m de Paris a r e ç u un 
deces a n i m a u x q u i excite l a c u r i o s i t é d u pu
b l i c , n o n p o i n t parce q u ' i l p r é s e n t e des par t icu
la r i t é s remarquables , mais b i en parce que c'est 
la p r e m i è r e fois que le Ja rd in des plantes pos
s è d e v ivant u n ant i lope de l ' î le C é l è b e s . 

Les naturalistes p lacent cet a n i m a l entre l 'an
t i lope et le bu f f l e : i l se vautre dans la vase 
comme le b u f f l e et cour t c o m m e une gazelle. 

C a r a c t è r e s . — I l a des formes trapues, des 
jambes courtes, u n pelage q u i p r é s e n t e diverses 
nuances t r è s - t r a n c h é e s ; en dessus, i l est d 'un 
b r u n m a r r o n peu f o n c é , et presque gr is en des
sous, sur tout au niveau de la r é g i o n abdominale . 
Ses cornes sont plates, t r è s - e s p a c é e s , droites et 
u n peu plus longues que la t ê t e ; peu divergen
tes ; elles se por ten t t ou t à f a i t en a r r i è r e et dans 
la d i r ec t ion d u f r o n t : c o m m e chez les buff les , 
elles sont aplaties i n t é r i e u r e m e n t à leurs deux 
tiers i n f é r i e u r s , de m a n i è r e à f o r m e r u n bo rd 
inverse ; en f in , l a par t ie aplat ie est i r r é g u l i è r e 
ment a n n e l é e ; le reste, a u cont ra i re , est r o n d , et 
lisse u n peu plus hau t qu 'aux c h è v r e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ant i lope 
est doux , f a m i l i e r ; i l se laisse approcher sans 
crainte et caresser. Seulement i l ne faut pas le 
toucher à la t ê t e , sans q u o i , gare les cornes. 

L ' an t i lope des C é l è b e s est u n a n i m a l t r è s - r a r e , 
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En effet, Londres seul, en Europe, p o s s é d a i t u n 
de ces cur ieux ruminan t s . L a m é n a g e r i e d u Jar
din des plantes, c o m m e nous venons de le d i r e , 
a reçu depuis peu ce nouvel h ô t e . 

Usages et p r o d u i t s . — Nous ne savons si la 
chair est bonne à manger, mais , s ' i l en est a ins i , 
nous croyons que cette e s p è c e p o u r r a i t devenir 
facilement domest ique, et rendre p e u t - ê t r e de 
t rès -grands services comme b ê t e a l imen ta i r e (1). 

LES BISONS — BONASSUS. 

Bie Wisents, The Bisons. 

Considérations historiques. — La province 
de Grodno dans la L i t h u a n i e russe n 'a sur une 
é tendue de 1,750 lieues c a r r é e s q u ' u n d e m i - m i l 
lion d'habitants. C'est une grande plaine d é p o u r 
vue de f o r ê t s , mais elle r en fe rme u n j o y a u par
ticulier, la f o r ê t de Bia lowicza o u Bia lowics ; 
bien connue de tous les naturalistes; une v é r i 
table fo r ê t vierge d u N o r d , q u i a 12 lieues de l o n g et 
10 lieues de large. E l le est l à comme une v é r i t a b l e 
île e n t o u r é e de champs, de villages et de landes 
dégarn ies d'arbres. Dans l ' i n t é r i e u r de la f o r ê t 
ne se t rouvent que quelques habi ta t ions , où 
vivent non des paysans, mais des b û c h e r o n s . A u 
mi l ieu de la f o r ê t est le^village de Bia lowicza . I l 
ne se compose que de quelques cabanes en bois 
et d'un pavi l lon de chasse, é g a l e m e n t en bois, 
que fit b â t i r Auguste I I I , r o i de Pologne et é l e c 
teur de Saxe ; i l n'est h a b i t é que par des person
nes d e s t i n é e s à garder et p r o t é g e r moins la 
forêt que le g ib ier q u i s'y t r ouve . 

Toute la f o r ê t est d iv i s ée en douze d é p a r t e 
ments , s é p a r é s par des haies t r è s - l a r g e s et d r o i -

i tes. Chacun de ces d é p a r t e m e n t s est s u b d i v i s é à 
son tour . A la t ê t e de chacun se t rouve u n fores
tier-chef, q u i a sous ses ordres plusieurs subor
d o n n é s . U n forest ier g é n é r a l habi te à Bia lowicza . 

Dans cette f o r ê t , l ' h o m m e n a pas encore m a r 
qué son empreinte . Les quatre c i n q u i è m e s env i 
ron en sont couverts d ' é p i n e s , l a seule essence 
qui se rencontre sur une grande é t e n d u e ; dans 
les endroits plus humides se t rouvent des pins, 
des c h ê n e s , des t i l l eu l s , des bouleaux, des a u l 
nes, des peupl iers et des saules. Tous ces arbres 
atteignent là u n â g e t r è s - a v a n c é , une hauteur 
prodigieuse, une force surprenante. L a na ture y 
est a b a n d o n n é e à e l l e - m ê m e ; la f o r ê t a encore 
le m ê m e type qu 'e l le avait i l y a des s i èc l e s , i l y 
a p e u t - ê t r e des m i l l i e r s d ' a n n é e s . « I c i , .dit u n 

(1) D. S. la Science pour tous. PariSj, 1869, p, 8L 

a u t e u r , la t e m p ê t e a d é r a c i n é u n arbre i m 
mense; là où i l est t o m b é , i l m e u r t , i l se d é c o m 
pose. Au-dessus de l u i s ' é l è v e n t des mi l l i e r s de 
jeunes troncs que son ombre e m p ê c h a i t de pros
p é r e r ; i ls s ' é l èven t , i ls cherchent la l u m i è r e , l ' a i r , 
la l i b e r t é . Chacun s'efforce, mais tous ne sont pas 
é g a u x . B i e n t ô t quelques-uns l ' empor t en t ; ils 
é l a r g i s s e n t leur c ime et é t o u f f e n t leurs voisins 
plus faibles, q u i restent en a r r i è r e et s'atro
ph ien t . Mais, eux aussi, à leur tour , ils a r r iveront 
à la vieillesse et à la d é c r é p i t u d e ; la t e m p ê t e les 
d é r a c i n e r a , et sur leurs restes recommencera la 
m ê m e l u t t e . 

« Hors des chemins que l ' on a p e r c é s pour la 
chasse, on ne peut p é n é t r e r dans la f o r ê t ; là 
o ù les arbres sont le plus é c a r t é s , les buis
sons ont le plus grand d é v e l o p p e m e n t . A d'au
tres endroi ts , l è v e n t a r e n v e r s é des centaines d'ar
bres; i ls gisent t e l l ement e m m ê l é s les uns dans 
les autres, que le g ib ier m ê m e a peine à s'y f rayer 
u n passage. De temps à autre on a p e r ç o i t une 
é c l a i r c i e . On se c ro i t à la l i s i è re de la f o r ê t , o u 
p r è s d ' u n v i l l age ; on approche, et l ' on r e c o n n a î t 
que cette c l a i r i è r e est due à u n incendie q u i a 
c o n s u m é une grande par t ie de la f o r ê t , et contre 
lequel l ' h o m m e n'a r i en p u . Tous les h u i t o u d ix 
ans, i l é c l a t e des incendies é n o r m e s ; mais pres
que chaque j o u r i l y en a de mo ind re i m p o r 
tance. » 

Certes, l ' exp lo i t a t ion de cette f o r ê t suivant t ou 
tes les r è g l e s de la science f o r e s t i è r e serait t r è s -
p roduc t ive pour la c o n t r é e et pour les caisses de 
l ' É t a t ; mais les chasseurs seraient unanimes à la 
d é p l o r e r . L a f o r ê t de Bia lowicza est, en effet , le 
re fuge d 'an imaux q u i ont disparu de pa r tou t 
a i l leurs . E l l e est encore h a b i t é e par l ep lus grand 
m a m m i f è r e d u cont inent e u r o p é e n , par le b ison. 
Ce n'est p lus que dans ce co in de l 'Europe que v i t 
cet animal redoutable et v igoureux . Des lois 
r igoureuses l ' y p r o t è g e n t . 

U f a u t u n ordre s p é c i a l de l 'empereur pour en 
tuer u n . E t si depuis plusieurs s ièc les les divers 
souverains de cette c o n t r é e n 'avaient a c c o r d é à 
ces an imaux tou te leur p ro tec t ion , le bison ne 
serait plus u n a n i m a l e u r o p é e n . Toutes les autres 
e s p è c e s de g ibier q u i habi tent la f o r ê t peuvent 
ê t r e t i r é e s par les forest iers ; mais la m o r t d 'un 
bison est t r è s - s é v è r e m e n t pun ie . 

A u t r e f o i s , i l n ' en é t a i t pas ainsi . Cet an imal 
se t rouva i t alors dans presque toute l 'Europe et 
dans une grande par t ie de l 'Asie occidentale. A u 
temps des Grecs, i l é t a i t c o m m u n dans la P é o n i e , 
c ' e s t - à - d i r e en Bu lga r i e ; i l se t rouva i t dans tou te 

' r E u r o p e ; cent ra le , et m ê m e dans le sud de la 
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S u è d e . D ' a p r è s les Niebelungen, S iegfr ied en tua 
u n dans les Vosges. Ar i s to te le n o m m e bonassus 
et en donne une descr ipt ion exacte. P l ine en 
parlo sous le n o m de bison, et l u i donne pour 
patrie l 'Al lemagne. Calpurnius le d é c r i t en 282 
a p r è s J é s u s - C h r i s t . 

A u s i x i è m e et au s e p t i è m e s i èc l e , les Leges Al-
lemannorum en f o n t men t ion . A u temps de Char-
lemagne, on le t rouva i t encore dans le Harz et 
dans-le pays des Saxons. E n l 'an 1000, E k -
kehard le cite comme existant aux environs 
de Saint-Gall . E n 1373, i l v ivai t encore en Po
m é r a n i e ; dans le q u i n z i è m e s ièc le en Prusse; 
dans le s e i z i è m e , en L i thuan ie ; dans le dix-sep
t i è m e , dans la Prusse orientale, entre T i l s i t et 
Laubian , et dans le d i x - h u i t è m e en Transylvanie . 

Depuis cette é p o q u e , on ne le t rouve plus , com
me i l a é t é d i t , que dans la f o r ê t de Bia lowicza . 
Le dernier f u t t u é , en Prusse, par u n braconnier , 
en 1755, au m é p r i s de la pro tec t ion dont i l j ou i s 
sait depuis longtemps. 

Les rois et les nobles de Pologne et de L i t h u a 
nie s ' o c c u p è r e n t avec zè le de la conservation de 
ces animaux. On en avait dans des parcs à Ostro-
lenka, à Varsovie, à Zamosk, etc. Mais à mesure 
que la c o n t r é e se peupla i t , que les cultures s ' é t e n 
daient, cette p ro tec t ion devenait impossible ; les 
f o r ê t s é t a i e n t é c l a i r c i e s , et les bisons é t a i e n t de 
plus en plus r e f o u l é s . I ls c o n t i n u è r e n t à s é j o u r n e r 
pendant u n certain temps dans la L i t h u a n i e 
prussienne, sur tout entre Laub ian et T i l s i t , o ù les 
forestiers en prenaient soin, les nourrissaient , en 
hiver , sous u n hangar ouver t . T r è s - r a r e m e n t on 
en prenait u n , et lorsque cela a r r iva i t , c ' é t a i t 
pou r l 'envoyer en cadeau à une cour é t r a n g è r e . 
A i n s i en 1717, on en donna deux au landgrave 
de Hesse-Cassel, au r o i George d 'Angle te r re , et 
en 1738 à l ' i m p é r a t r i c e Elisabeth de Russie. Mais 
au commencement du d i x - h u i t i è m e s i èc le une 
ép i zoo t i e enleva la p lupa r t de ces an imaux, et 
le dernier t o m b a enf in sous la balle d 'un bra
connier . 

Les bisons de la f o r ê t de Bia lowicza auraient 
eu sans aucun doute le m ê m e sort, si les rois de 
Pologne et, plus t a rd , les empereurs de Russie, 
ne s ' é t a i e n t s p é c i a l e m e n t o c c u p é s de leur con
servation. A u j o u r d ' h u i , leur nombre est assez 
c o n s i d é r a b l e . D ' a p r è s u n d é n o m b r e m e n t f a i t en 
1829, i l y avait 711 bisons, don t 633 adultes; 48 
veaux seulement en é t a i e n t n é s ; l ' a n n é e suivante, 
i l y en avait 722 ; en 1831, leur nombre , à la suite 
des t roubles de l 'É ta t , é ta i t redescendu à 657. A 
p a r t i r de cette é p o q u e , les lois que l ' on rend i t 
f u r e n t encore plus s é v è r e s et, depuis, ces a n i 

maux se sont m u l t i p l i é s . Le pasteur K a w a l l les 
estime en 1853 à 1,543. 

Dans le Caucase, le bison n'est pas t r è s - r a r e ; 
aut refois , i l s'y t r o u v a i t presque par tout : c'est 
dans le Zaadan q u ' i l est le plus commun . On 
en rencontre encore dans l 'Asie centrale, aux 
bords d u lac Koko-Nor . 

Avan t de passer à la descr ip t ion de l 'espèce, 
j e dois f a i re remarquer , que, sous le n o m de b i 
son, j ' en tends parler de l ' a n i m a l que la plupart 
des auteurs appel lent aurochs. L e bov idé de la 
f o r ê t de B ia lowicza a seul d r o i t au n o m de b i 
son ; l 'aurochs, don t par lent les anciens, était 
une t ou t autre e s p è c e . 

Quand on l i t avec a t t en t ion les ouvrages des 
naturalistes, on ne tarde pas à se convaincre 
que deux e s p è c e s de b œ u f s sauvages habitaient 
autrefois c ô t e à c ô t e en Europe . Tous les an
ciens auteurs les d i s t inguent et n 'en confondent 
pas les noms. S é n è q u e , P l i ne , A l b e r t le Grand, 
Thomas Cantapratensis, Jean de Marignole, 
B a r t h é l é m y l ' A n g l a i s , Paul Z i d e k , de Herber-
stein, Gessner, les anciennes lois allemandes, les 
t r a i t é s de chasse, pa r len t tous de deux bœufs 
sauvages et les d é c r i v e n t par fa i tement . Nous 
avons encore le b ison, nous voyons d ' a p r è s lui 
que la descr ip t ion q u i en est d o n n é e est exacte ; 
nous pouvons admet t r e la m ê m e chose pour 
l 'aurochs, dont nous n'avons plus que les crânes 
fossiles. 

P l ine c o n n a î t le bonassus ou bison ; car on en 
amena de vivants à Rome p o u r les j e u x du cir
que, et i l le d is t ingue de l 'aurochs ou urus. « Ils 
sont reconnaissables, d i t - i l , le p remie r à sa r i 
che c r i n i è r e , le second à ses grandes cornes. » 
Césa r parle d 'un b œ u f sauvage q u i se trouve en 
Germanie ; i l ressemble au b œ u f domestique, 
mais i l a des cornes beaucoup plus grandes, et 
la t a i l l e de l ' é l é p h a n t : « Sa chasse est f o r t en 
« honneur chez les Germains. » C'est l'aurochs 
que C é s a r a en vue, et n o n le b i son . 

Les auteurs p o s t é r i e u r s sont encore plus p r é 
cis. Lucas David d i t que le duc O thon de Bruns
w i c k donna (taux F r è r e s , » en 1240, des aurochs et 
des bisons ; Cramer , que le p r ince W r a d i s l a w , 
en 1634, tua , en P o m é r a n i e , u n b ison, q u i est plus 
e s t i m é que l 'aurochs ; Math ias v o n M i c h o w rap
porte q u ' i l existe dans les f o r ê t s de la L i thuan ie 
des aurochs et des b œ u f s sauvages, que les ha 
bitants appellent thurietiumbrones. Les vers des 
Niebelungen sont t r è s - p r é c i s ; j ' e n a i p a r l é au su
je t de l ' é l an (1) . 

(U Voy. Tome 11, p. 472 
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Mais i l existe aussi des dessins des deux es
pèces . L ' e n v o y é au t r i ch i en Herbers te in (2) parle 
de deux b œ u f s sauvages et en donne les dessins 
avec les noms des an imaux. Sous la figure q u i 
r e p r é s e n t e u n an ima l ressemblant au b œ u f sont 
les mots suivants : « Je suis Yurus, que les Polo
nais nommen t tur, les A l l emands aurox, le v u l 
gaire bison. » Sous la seconde figure, o ù l ' on ne 
peut m é c o n n a î t r e le b ison, sont ces mots : « Je 
suis le bison, que les Polonais appel lent suber, les 
Allemands wysent, et le vulgaire urochs. » L a des
cript ion q u ' i l en donne est l a suivante : 

« E n L i thuan ie i l y a, o u t r e les an imaux q u i 
se t rouvent en A l l emagne , des bisons, des au
rochs, des é l a n s et des chevaux sauvages. Les 
bisons se n o m m e n t en l i t h u a n i e n suber, en al le
mand aurox ou ox, n o m q u i convient à l 'au
rochs, lequel a t o u t à f a i t l 'apparence d u b œ u f , 
tandis que le b ison est d i f f é r e n t . Les bisons ont 
une c r i n i è r e de longs poils au cou et aux é p a u 
les, une sorte de barbe au m e n t o n , le p o i l à 
odeur de musc, la t ê t e courte , les yeux grands, 
bri l lants, m é c h a n t s , le f r o n t large, les cornes 
tellement é c a r t é e s que t ro is hommes for t s peu
vent s'y asseoir, ce que do i t avoir f a i t le r o i de 
Pologne S ig ismond. L e dos por te une sorte de 
bosse ; en avant et en a r r i è r e , le corps est plus 
bas. Leur chasse demande beaucoup de force 
et d ' ac t iv i t é . On se cache d e r r i è r e les arbres, on 
les fai t poursuivre par les chiens, et on les tue 
avec u n é p i e u , etc. 

« I l n'y a d'aurochs que dans la Masovie ; on 
les appelle thur. Les Al lemands l eu r donnent le 
nom d'aurochs, à t o r t , car ce sont des b œ u f s 

' sauvages, ne d i f f é r a n t des b œ u f s domestiques 
que parce qu ' i l s sont e n t i è r e m e n t no i r s , sauf 
une raie blanche le l o n g de l ' é p i n e dorsale. I l 
n'est pas en g rand nombre , et dans beaucoup 
d'endroits on le t i e n t et on le soigne c o m m e 
dans u n parc à an imaux . On l 'accouple avec les 
vaches domestiques, mais les peti ts ne sont pas 
s u p p o r t é s par les aurochs dans leurs t roupeaux, 
et les veaux qu ' i l s produisent naissent mor t s . Les 
ceintures de peau d'aurochs sont t r è s - e s t i m é e s , 
et sont p o r t é e s par les femmes. L a reine de Po
logne m 'en donna deux, et la reine des Romains 
a bien vou lu en accepter une. » 

Gessner, de m ê m e , donne une descr ipt ion et 
u n dessin des deux animaux. L ' u n d'eux r e p r é 
sente é v i d e m m e n t notre b ison , l 'autre u n b œ u f 
f o r t bas s û r j ambes , sans bosse, à cornes plus 
plus grandes et plus fortes . V o i c i comment i l 

parle de ces an imaux . 

(2) Herberstain, Russland und Polen. 

DU BISON (Wisentstier). 

a De son apparence.—Les véritables bisons n'ont 
pas é t é inconnus des anciens ; dans les temps 
actuels, on a pris quelques b œ u f s sauvages, d'a
p r è s lesquels a é t é fa i te cette descr ip t ion . Les 
anciens disaient que le bison est l a i d , h o r r i b l e , 
f o r t emen t p o i l u , avec une c r i n i è r e plus longue 
que celle d u cheval etavec une barbe ; en somme, 
q u ' i l est la id et i n f o r m e ; tou t cela se t rouve dans 
les an imaux p r é s e n t s ; c'est une e s p è c e de b œ u f 
sauvage grand et l a i d ; ses cornes sont é c a r t é e s 
l 'une de l ' aut re de deux bons pieds; la couleur 
est no i re . 

(( De la manière et de la nature de ces animaux. 
— Ce b œ u f est u n an ima l m é c h a n t , e f f rayant au 
p remier aspect. E n é t é , son p o i l t ombe , devient 
plus cour t et moins s e r r é ; en h iver , i l est plus 
l o n g et plus é p a i s . I l mange d u f o i n , c o m m e les 
autres b œ u f s . 

« Où ces animaux se trouvent. — Ces b œ u f s 
sauvages se t rouvent en Esclavonie, en Hongr i e , 
en Russie et dans les autres pays du c ô t é d u 
Septent r ion. A u t r e f o i s , on a d û en t rouver dans 
la f o r ê t No i r e . 

DE L'AUROCHS (Auwerochss ou Wristier). 

« De son apparence. — L'aurochs ressemble 
au taureau no i r c o m m u n de chez nous ; i l est 
plus g rand , et ses cornes sont autres. A u t r e f o i s 
on le chassait dans la f o r ê t Noire ; main tenan t , 
on ne le t rouve plus que dans la L i t h u a n i e , à 
l ' endro i t n o m m é Mazowia . Les Al lemands l 'ap
pel lent à t o r t b ison, car le v é r i t a b l e bison des 
anciens a é t é d é c r i t p r é c é d e m m e n t et son image 
a é t é d o n n é e . 

« A W o r m s et à Mayence, aux bords d u R h i n , 
on mont re dans les h ô t e l s de v i l l e de grandes 
t ê t e s de taureaux, deux fois plus grandes que 
celles des taureaux i n d i g è n e s , avec des restes de 
cornes, elles doivent , sans aucun doute , p ro 
ven i r de ces b œ u f s sauvages. 

« De la manière et de la nature de ces animaux. 
— Ces an imaux sont t r è s - f o r t s , t r è s - a g i l e s , t r è s -
m é c h a n t s , n ' é p a r g n a n t personne, n i h o m m e n i 
b ê t e ; j amais on ne peut les apprivoiser. Pour les 
chasser, o n les f a i t tomber dans une grande 
fosse, et là s'exercent les jeunes gens. Celui q u i 
en a t u é le plus grand nombre , quand i l l ' a n 
nonce au seigneur et le l u i prouve, r e ç o i t de 
grandes louanges et de r iches p r é s e n t s . Que l 
ques-uns disent qu 'on t rouve aussi ces an imaux 
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dans les montagnes sauvages q u i s é p a r e n t l 'Es
pagne de la France. 

« Utilité de ces animaux. — Outre l ' u t i l i t é don t 
sont la peau et la viande de ces an imaux , les 
princes se parent de leurs cornes. On e n c h â s s e 
celles-ci dans de l 'argent, et on en f a i t des vases 
à boire, q u i servent aux princes et aux grands. 
Cette habi tude s'est c o n s e r v é e j u s q u ' à a u j o u r 
d ' h u i en L i thuan ie . » 

D'autres auteurs d u s e i z i è m e s i èc le maint ien
nent aussi cette d i f f é r e n c e . Mucante , q u i eut 
occasion de vo i r les deux e s p è c e s en vie à la cour 
de Pologne, d i t q u ' i l y a dans u n parc roya l des 
bisons et des turs . Le w o j w o d e Ostrorog con
seille à ceux q u i veulent é t a b l i r des parcs à g i 
bier de ne pas met t re au m ê m e endroi t des b i 
sons et des aurochs, car i ls se l iv ren t de violents 
combats. E n f i n , au commencement du s ièc le , on 
d é c o u v r i t u n vieux tableau à l ' hu i l e , qu i parais
sait, d ' a p r è s le style, remonter au premier quar t 
du se i z i ème s ièc le . I l r e p r é s e n t a i t u n an imal sans 
c r i n i è r e , à po i l rude, à t ê t e grande, à cou gros, 
à fanons faibles, à cornes d i r i gée s en avant, 
puis en haut , comme celles du b œ u f de H o n 
grie ou de la campagne Romaine. Ces cornes sont 
gris clair à leur racine, d ' u n n o i r f o n c é à la poin te . 
La couleur de la robe est u n no i r u n i f o r m e , le 
menton seul est plus clair . Dans un co in d u ta
bleau se trouve le m o t tur. Nous avons là un 
por t ra i t de l 'aurochs. 

Ce n'est qu 'au d i x - s e p t i è m e s i èc le que les au
teurs deviennent incertains , et plus t a r d , i ls ne 
parlent plus que d 'un b œ u f sauvage, qu ' i l s n o m 
men t t a n t ô t bison, t a n t ô t aurochs. L e v é r i t a b l e 
aurochs a d isparu , et les é c r i v a i n s ne peuvent 
plus parler d ' a p r è s ce qu ' i l s ont v u . 

Plus t a rd l ' i nce r t i tude devient plus grande 
encore. B u f f o n et plusieurs naturalistes avec l u i 
inc l inen t à cro i re qu ' au bon v ieux temps des 
merveilles, o ù les an imaux traversaient encore 
les mers en grand nombre , le bison a pa s sé en 
A m é r i q u e . L a route l u i en f u t rendue prat icable 
par l ' appar i t ion des î les Kour i l es et A l é o u t i e n n e s ; 
mais cela n'exista jamais que dans l ' imag ina t ion 
de l ' i l lus t re natura l is te . E n f i n , on m ê l a encore à 
la question le b œ u f blanc d ' É ç o s s e , sur lequel 
j e reviendra i , et la solut ion n 'en f u t que plus 
d i f f i c i l e . C'est de là qu ' on m ê l e ensemble tant 
d 'animaux d i f f é r e n t s . Pour m o n compte , j e n ' a i 
nul lement l ' i n t e n t i o n de fa i re de m ê m e . 

C a r a c t è r e s . — Les bisons f o r m e n t u n genre 
c a r a c t é r i s é par des cornes petites, rondes, d i r i 
g é e s en avant, puis r e c o u r b é e s en hau t ; u n f r o n t 
large et b o m b é ; des poils mous , longs, laineux. 

Leurs c ô t e s sont en plus grand nombre que 
chez les autres b o v i d é s , le b ison d 'Europe en a 
quatorze paires, le bison d ' A m é r i q u e quinze. 

LE BISON D'EUROPE — BONASSUS BISON. 

Der Wisent, The Bonassus. 

C a r a c t è r e s . — Q u o i q u ' i l soit cer ta in que le 
bison d 'Europe ( P l . X X X I I I ) , en m ê m e temps 
q u ' i l d i m i n u a i t en n o m b r e , perdai t de sa tai l le , i l 
n 'en est cependant pas mo ins t ou jou r s un animal 
v igoureux. U n m â l e t u é en Prusse en 1555 avait 
2 m ,163 de hau t et 4 m , 0 l 7 de l o n g ; i l pesait 
952 k i l og rammes . U n'existe plus de pareils 
g é a n t s , et i l est rare de v o i r des indiv idus qui 
aient plus de l r a , 6 5 de hau t , 2 m , 5 5 de long et 
q u i p è s e n t plus de 5 à 600 k i logrammes . Mais tels 
qu ' i l s sont, i ls surpassent encore le plus fort 
b œ u f , et no t ammen t l eu r t ê t e grosse et large 
l ' empor te de beaucoup sur celle d u b œ u f ord i 
naire. 

Le bison est f o r t , r a m a s s é ; la partie anté-j 
r i eure d u corps est t r è s - d é v e l o p p é e , et i l en ré
sulte que l ' a r r i è r e - t r a i n p a r a î t m ince . Le garrot 
f o r m e une sorte de bosse, à p a r t i r de laquelle le 
dos descend en assez fo r t e pente j u s q u ' à la 
croupe. Le cou est cou r t et gros, d é p o u r v u de fa
nons ; la t ê t e est é n o r m e , les yeux et les oreilles 
sont moyens ; les cornes, re la t ivement petites, 
n ' on t que 50 cent, de l o n g . 

N é e s presque d u m i l i e u du c r â n e , les cornes 
se recourbent en dehors et u n peu en bas, puis 
en hau t et en avant ; l eu r po in te se porte en de
dans et en a r r i è r e . L e u r racine o f f r e quelques ru 
gos i t é s annulaires ; la po in te est parfaitement 
lisse. Les jambes sont de hau teur moyenne, mais 
plus longues, plus é l a n c é e s que chez le buf f l e et 
le b œ u f . Les sabots sont grands, larges, élevés. 
L a queue a t t e in t le m i l i e u d u t i b i a o u , avec ses 
poi ls , le dessous de l ' a r t i c u l a t i o n t ib io- tars ienne ; 
la t ou f fe t e rmina le a de 38 à 40 cent, de longueur. 
Tous les poils sont longs ; ceux de la t ê t e et des 
jambes de devant sont c r é p u s et c o m m e f e u t r é s . 
Les joues sont o r n é e s d 'une fo r t e barbe ; le f r o n t , 
le cou , le men ton , la gorge, les j ambes de devant, 
dans l eu r par t ie s u p é r i e u r e , po r t en t une cr i 
n i è r e q u i , au m e n t o n et à la gorge , a j u s q u ' à 
33 cent, de l o n g . Les poils de l ' a r r i è r e - t r a i n sont 
la ineux. Chez les jeunes an imaux , le p o i l es tpfo? 
m o u et plus c o u r t que ce lu i des v i eux . E n é t é , le 
pelage est moins a l l o n g é , moins é p a i s , lu isant ; 
en hiver , i l est l ong , l a ineux , de cou leu r terne, 
d 'un b r u n f o n c é , t i r a n t sur le n o i r , p lus c l a i r aux 
é p a u l e s , et sur les c ô t é s d u cou, plus f o n c é aux 
pieds ; en é t é , i l est b r u n c h â t a i n c l a i r , t i r an t 
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Fig. 301). Le Bison d'Amérique (p. 654) 

sur le gris f auve ; la barbe, les joues, la touf fe 
de la queue sont tou jour s d ' un b r u n noi r , te 
bout du museau est blanc j aune . 

Les jeunes an imaux sont plus p â l e s ; les veaux 
n o u v e a u - n é s sont b r u n c h â t a i n c la i r . Le m â l e 
d i f fè re de la vache p a r sa ta i l le plus grande, sa 
tê te plus fo r te , sont f r o n t p lus large, ses cornes 
plus courtes. 

M œ u r s , ha bitud.es e t r é g i m e . — E n é t é et 
en automne, le bison habite les endroi ts h u m i 
des des f o r ê t s , c a c h é dans le ta i l l i s . E n hiver , i l 
p r é f è r e les parties é l evées et s è c h e s . Les vieux 
m â l e s vivent solitaires ; les jeunes en t roupeaux 
de 1S à 20 ind iv idus , en é t é ; de 30 à 40, en h iver . 
Chaque t roupeau a son domaine f ixe , d ' o ù i l ne 
s ' é ca r t e pas.. J u s q u ' à l ' é p o q u e d u r u t , la plus 
grande harmonie r è g n e dans son sein ; deux 
troupeaux dist incts , par contre , ne vivent pas en 
bons rappor ts , et le plus pet i t s ' é l o i g n e autant 
qu ' i l peut d u plus f o r t . 

Les bisons sont éve i l l é s le j o u r comme la n u i t . 
De p r é f é r e n c e , i ls paissent le m a t i n et le soir, par
fois pendant l a n u i t . I l s se nourrissent d ' é c o r c e s , 
de feu i l les , de bourgeons, d'herbes ; ils semblent 
ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t f r iands de l ' é c o r c e d u 
î r ê n e ; i ls en d é p o u i l l e n t les arbres ; i ls renver -

BREHM. 

sent les troncs encore jeunes et flexibles, et les 
d é t r u i s e n t c o m p l è t e m e n t . E n hiver , i ls mangent 
des bourgeons. I ls ne touchent pas aux c o n i f è r e s . 
Dans la f o r ê t de Bialowicza on ramasse d u f o i n 
pour ces an imaux, sans quo i ils p é n è t r e n t de 
force dans les granges des malheureux fe rmiers 
et mangent le four rage . L 'eau f r a î c h e leur est 
indispensable. 

Le bison p a r a î t l o u r d dans tous ses mouve 
ments ; i l est cependant assez v i f . Sonpas est ac
c é l é r é , sa course est u n galop pesant, mais r a 
p ide , et en courant i l baisse la t ê t e et l ève la queue. 
V i f et ga i , i l a ime à j o u e r avec ses semblables. 

E n g é n é r a l , le bison laisse passer t r a n q u i l l e 
men t u n h o m m e i n o f f e n s i f ; mais la mo ind re 
chose en f l amme sa c o l è r e et le r end alors t r è s -
dangereux. E n é t é , i l f u i t d 'ordinai re devant 
l ' h o m m e ; en h iver i l ne dév ie jamais de sa rou te , 
et i l est a r r i v é que des paysans ont d û at tendre, 
avant de poursu ivre leur route , q u ' i l p l û t au b i 
son de qu i t t e r le sentier q u ' i l ba r ra i t . Comme les 
autres b o v i d é s q u i vivent en l i b e r t é , i l mon t re une 
grande sauvagerie, beaucoup d ' i n d é p e n d a n c e , 
une c o l è r e t e r r i b l e . Fu r i eux , i l allonge une l a n 
gue b l e u â t r e , i l rou le des yeux i n j e c t é s de 
sang, son regard devient fa rouche , et en f in i l se 
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p r é c i p i t e avec une rage sans exemple sur l 'objet 
de sa f u r e u r . Les jeunes bisons sont tou jour s 
plus c ra in t i f s , plus t imides que les v i eux ; et, p a r m i 
ceux-c i , les solitaires sur tout sont u n v é r i t a b l e 
f l é a u pour la c o n t r é e . D 'o rd ina i re , le b ison év i t e 
l ' h o m m e , et ses sens t r è s - d é v e l o p p é s l u i permet
tent de r e c o n n a î t r e de l o i n son approche. Les 
v ieux solitaires, par contre , semblent se fa i re u n 
plais i r de se t rouver en face de l ' h o m m e . U n 
vieux taureau r é g n a pendant longtemps sur 
toutes les routes q u i traversent la f o r ê t de B i a 
l o w i c z a . I l ne s ' é c a r t a i t m ê m e pas de devant 
les attelages, et i l causa plus d ' un malheur . Sen
t a i t - i l d u f o i n sur u n t r a î n e a u , i l p r é l e v a i t de 
force son i m p ô t ; i l t r o t t a i t devant les chevaux et 
par ses mugissements o rdonna i t qu ' on l u i aban
d o n n â t de la n o u r r i t u r e . L a l u i re fusa i t -on , ou 
chercha i t -on à l ' é l o i g n e r à coups de fouet , i l en
t r a i t en f u r e u r , levai t la queue, se p r é c i p i t a i t 
sur le t r a î n e a u et le renversait en quelques coups 
de cornes. Si les voyageurs l ' exci ta ient , i l les 
faisait tomber d u t r a î n e a u et e f f raya i t les chevaux. 
Ceux-ci mon t ra i en t une grande peur d u bison, et 
s 'enfuyaient d è s qu ' i l s sentaient son approche. 
L e u r apparaissait- i l t ou t à coup, i ls se cabraient, 
se je taient de c ô t é , t é m o i g n a i e n t leur te r reur de 
toutes les f a ç o n s . Mais le bison est sur tout ter 
r ib le quand i l est pou r su iv i . I l est alors dange
reux , m ê m e pour le me i l l eu r chasseur, de se 
t rouver sur son c h e m i n . 

Le r u t commence d 'o rd ina i re en a o û t , que l 
quefois seulement en septembre, et i l dure de 
deux à t ro is semaines. A cette é p o q u e , les bisons 
sont dans le me i l l eu r é t a t , i ls sont gras et v i g o u 
reux. Les m â l e s se l i v r e n t de f u r i e u x combats . I l s 
se f o n t u n j e u de d é r a c i n e r et de renverser des ar
bres de moyenne hau teur ; mais i l a r r ive souvent 
que les racines s ' e m m ê l e n t dans leurs cornes, et 
qu ' i ls ne peuvent s'en d é b a r r a s s e r . I l s courent 
alors en mugissant, s ' i r r i tent peu à peu, com
mencent à comba t t r e , par m a n i è r e de j e u d'a
bo rd , puis t r è s - s é r i e u s e m e n t . I l s se p r é c i p i t e n t 
en f u r e u r l ' u n sur l 'autre , se donnent des coups 
terr ibles ; cependant leur f r o n t r é s i s t e aux v io
lences les plus fortes , leurs cornes sont f lexibles 
comme l 'acier. Peu à peu, les solitaires se j o i 
gnent aux t roupeaux, et les combats n 'en devien
nent que plus s é r i e u x ; t r è s - s o u v e n t , d é j e u n e s 
m â l e s succombent sous leurs coups. E n 1827, on 
trouva sans vie, dans la f o r ê t de B ia lowicza , u n 
jeune taureau de t ro is ans, q u i avait une j a m b e 
b r i s é e et une corne c a s s é e à la r ac ine . A cette 
é p o q u e , on rencontre m ê m e des vaches t u é s , 
ei'es ont toutes une f r ac tu re du sacrum. 

Dès que l ' é p o q u e du r u t est p a s s é e , les so l i t a i 
res qu i t t en t le t roupeau p o u r reprendre l eu r vie 
calme et contempla t ive . L a vache m e t bas neuf 
mois a p r è s , en m a i ou au commencemen t de 
j u i n . Auparavant , elle s'est s é p a r é e d u t r o u 
peau, et a c h e r c h é dans le f o u r r é u n endroit 
i so lé et t r a n q u i l l e . C'est l à qu 'el le cache son pe
t i t pendant les premiers jours ; en cas de dan
ger, elle le d é f e n d avec u n courage remarquable. 
L e veau, t o u t j eune , se t ap i t sur le sol quand 
quelque chose le menace ; i l dresse les oreilles, 
ouvre les yeux et les naseaux, regarde avec i n 
q u i é t u d e son ennemi , tandis que sa m è r e se p r é 
pare à l 'a t taquer . A ce m o m e n t , i l est dange
reux p o u r tous, h o m m e o u b ê t e , d 'approcher 
une vache de b i son . Sans m o t i f s , elle se p r é c i p i t e 
sur son adversaire, le renverse, le d é c h i r e à coups 
de cornes. Quelques j ou r s a p r è s sa naissance, 
le veau suit sa m è r e pa r tou t o ù elle va, et cel le-ci 
vei l le sur l u i avec une tendresse extraordinaire . 
Tan t q u ' i l a encore de l a peine à marcher , elle 
le pousse doucement avec la t ê t e ; quand i l est 
sale, elle le l è c h e . P o u r l ' a l la i te r , elle se t ient 
sur t ro is pattes a f i n de pouvo i r m i e u x l u i tendre 
son pis ; quand i l do r t , elle vei l le à sa s é c u r i t é . 

Les veaux sont des an imaux gais, a g r é a b l e s , 
quo iqu ' i l s aient d è s les premiers temps les ins
t inc ts de f é r o c i t é qu ' i l s m o n t r e r o n t plus t a rd . 
L e u r croissance est lente ; ce n'est q u ' à h u i t ou 
neuf ans qu ' i l s sont pa r f a i t emen t adultes. Ils 
a r r ivent à un â g e de t ren te à c inquante ans. 
Les vaches meuren t env i ron d i x ans avant les 
taureaux. Ceux-ci , en vie i l l i ssant , deviennent 
aveugles, o u perdent leurs dents ; ne pouvant plus 
alors se b ien n o u r r i r , chois i r les jeunes branches, 
i ls s 'affaiblissent r ap idemen t et meuren t ensuite. 

Rela t ivement aux autres b o v i d é s , la m u l t i p l i 
ca t ion d u bison est t r è s - l e n t e . L a vache ne met 
bas qu 'une fois tous les t ro i s ans, et, lorsqu 'el le a 
a t te int un cer ta in â g e , elle reste s t é r i l e pendant 
plusieurs a n n é e s , avant de concevoir de nouveau. 
E n 1829, sur 258 vaches, 93 seulement mi ren t 
bas. Des 165 autres, les unes r e s t è r e n t i n f é c o n 
des, les autres é t a i e n t encore t r o p jeunes pour 
concevoir . 

Ces an imaux savent pa r f a i t emen t se d é f e n d r e 
contre leurs ennemis . L è s loups et les ours ne 
peuvent ê t r e dangereux que p o u r les veaux, et 
seulement lorsque l eu r m è r e est m o r t e . Par les 
fortes neiges, les loups a f f a m é s peuvent a t taquer 
u n bison adul te , s é p a r é d u t roupeau , é p u i s e r ses 
forces par leurs poursui tes , et le tue r , a p r è s avoir , 
i l est v r a i , e s s u y é b ien des pertes de leur c ô t é ' 
Quelques auteurs p r é t e n d e n t que t ro i s loups sont 
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suffisants p o u r tue r u n b ison ; i l s disent que l ' u n 
d'eux at t i re sur l u i l ' a t t en t ion d u r u m i n a n t , en 
sautant de tous c ô t é s , tandis que les deux autres 
s'approchent de l u i par d e r r i è r e et cherchent à 
le niordre au ventre . Pour m o n compte , j e mets 
cette histoire en doute ; u n bison assommerai t 
d 'un seul coup de p ied u n l oup q u i l ' aura i t 
mordu , ou l ' é c r a s e r a i t par son poids, avant q u ' i l 
en f û t g r i è v e m e n t b l e s s é . 

Chasse. — De temps à au t re , les protecteurs 
du bison f o n t de grandes chasses, et y d é p l o i e n t 
d 'ordinaire u n grand apparei l . Les hauts person
nages q u i y sont i n v i t é s , ne sont pas f o r c é s d 'avoir 
autant de courage et de hardiesse que les anciens 
Germains, quand i ls combat ta ient l 'aurochs et le 
bison. Jules C é s a r d i t qu 'avoi r t u é u n bison o u 
u n aurochs est u n des plus grands t i t res de 
gloire, et les anciens p o è m e s c é l è b r e n t ces hauts 
faits, et avec raison. A u moyen â g e , encore, les 
chevaliers combat tent avec l 'aurochs et le bison. 
Maintenant on le tue t o u t s implement comme 
u n gibier o rd ina i re . 

Le souverain arr ive avec une grande suite ; 
r é c l a m e tous les forestiers ; force les paysans des 
alentours à l u i servir de rabat teurs ; me t ainsi en 
campagne une a r m é e de deux à t rois m i l l e per 
sonnes, c h a r g é e s de ramener les bisons vers u n 
endroit d é s i g n é . 

Une colonne de g r è s blanc, haute de 6 m è 
tres, avec une descr ip t ion en a l l emand et en po
lonais, consacre le souvenir d 'une des chasses les 
plus bri l lantes du r o i Auguste I I I , en 1752. E l l e 
é n u m è r e tous les vai l lants h é r o s q u i p r i r en t 
part à la chasse, et donne le n o m b r e des p i è c e s 
de gibier que l ' on abat t i t . E n u n j o u r , on releva 
42 bisons, 13 é l a n s et 2 chevreui ls . L a reine, à 
elle seule, t ua 20 bisons, sans en manquer un 
seul et sans i n t e r rompre la lecture d ' u n r o m a n . 
I l y eut de grands flots de sang de v e r s é s ; sang 
de gibier b ien entendu, car les chasseurs de
vaient ê t r e hors de l 'at teinte des an imaux qu ' i l s 
assassinaient en quelque sorte. S ' i l y avait 
eu m o r t d ' h o m m e , l ' i n sc r ip t ion l ' aura i t sans 
doute m e n t i o n n é . Pour donner une i d é e de la 
grandeur de ces chasses, j ' a j o u t e r a i que, sur l 'or
dre du r o i , plusieurs m i l l i e r s de serfs f u r e n t i n 
vi tés , c ' e s t - à - d i r e f o r c é s de rabat t re t ou t le g i 
bier de toute la f o r ê t vers l ' end ro i t de la chasse. 
Là , on enveloppa, on entoura ces an imaux d 'un 
f i l e t hau t de 2 m , 5 0 , puis d'une palissade de bois 
encore p lus haute , et l ' on disposa une p la te 
f o r m e sur laquel le p r i r en t place le r o i et ses 
înv i tés l A v i n g t pas envi ron , on pra t iqua à la 
palissade, une ouver ture vers laquelle on chassa 

tou t le g ib ie r . D è s q u ' u n bison t o m b a i t , les p i 
queurs sonnaient de la t r ompe . A p r è s la chasse. 
la cour passa en revue les p i èces de g ib ier au son 
des cors. L a viande en f u t d i s t r i b u é e aux paysans 
des environs. Le r o i fit alors é l eve r u n m o n u 
m e n t pour p e r p é t u e r le souvenir de ce haut 
f a i t . 

L e 18 et le 19 octobre 1860, l 'empereur de 
Russie chassa dans cette f o r ê t . I l tua de sa p r o 
pre m a i n six bisons et un veau, deux é l a n s , six 
daims, t ro is chevreuils, quatre loups, u n renard 
et u n l i è v r e . L e grand-duc de W e i m a r et les 
princes Charles et A l b e r t de Russie t u è r e n t h u i t 
bisons. On manque de d é t a i l s c i r c o n s t a n c i é s au 
sujet de cette chasse, mais l ' on peut di re qu'el le 
f u t plus s é r i e u s e que celle d 'Auguste I I I . 

Au t r e fo i s les gens d u peuple chassaient le b i 
son à p i ed , et avec la lance. I ls al laient tou jours à 
deux ; l ' u n marcha i t d r o i t à la b ê t e et chercha i t 
à l u i donner u n coup m o r t e l ; l 'autre s ' e f fo rça i t , 
en cr iant et en agi tant une é to f fe rouge, d 'a t t i 
rer sur l u i l ' a t ten t ion de l ' a n i m a l ; les chiens ve
naient encore en aide, et l ' on pouvait ainsi au 
bon m o m e n t transpercer le bison. 

D i m i t r i D o l m a t o w , inspecteur des f o r ê t s i m 
p é r i a l e s de la province de Grodno, a d é c r i t 
dans u n j o u r n a l anglais, en 1849, la m a n i è r e 
dont on p r end le b ison. Je donne i c i l'essence 
de son ar t ic le . 

L 'empereur ayant p romis à la reine V i c t o r i a 
deux bisons vivants pour le j a r d i n zoologique 
de Londre s , donna l 'ordre de prendre quel 
ques-uns de ces an imaux. L e comte Kisselew, 
min is t re d u domaine i m p é r i a l , se chargea per
sonnel lement d 'accompl i r cet ordre. L a chasse 
f u t fixée au 20 j u i l l e t (1846). A u lever du j o u r , 
t rois cents t raqueurs et quatre-vingts fores
t iers , dont les fus i l s n ' é t a i e n t c h a r g é s q u ' à 
poudre , se t r o u v è r e n t r é u n i s , et f u r e n t mis sur 
les traces d ' un t roupeau de bisons q u i avait 
é t é reconnu pendant la n u i t . Les t rois cents 
t raqueurs , soutenus par c inquante chasseurs, 
avaient c e r n é dans le plus p r o f o n d silence la val
lée sol i taire o ù se t rouva i t le t roupeau de bisons, 
et leur chef, a c c o m p a g n é des t rente chasseurs 
les plus d é t e r m i n é s , p é n é t r a dans cette v a l l é e , 
mais en n ' a v a n ç a n t qu'avec p r é c a u t i o n . 

L a j o u r n é e é t a i t magn i f ique et i l ne faisait pas 
de vent. A r r i v é à la l i m i t e de la v a l l é e , Dolma
t o w et son compagnon a p e r ç u r e n t les bisons. Ces 
an imaux é t a i e n t c o u c h é s sur la pente d ' un co
t e a u , ' r u m i n a n t avec s é c u r i t é , pendant que les 
jeunes se j oua i en t autour des adultes, s 'attaquant 
les uns les autres, f rappan t l a t e r re de leurs sa-
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bots, et faisant voler autour d'eux le sable sur 
lequel i ls bondissaient. Par moments , ils se r e t i 
ra ient chacun a u p r è s de leur m è r e , se f ro t t a i en t 
contre elle, la l é c h a i e n t et revenaient b i e n t ô t à 

leurs j e u x . 
Mais, au premier son d u cor, le tableau chan

gea en un c l i n d ' œ i l : t ou t le t roupeau , comme 
f r a p p é par une baguette magique , bond i t sur ses 
pieds et sembla concentrer toutes ses f a c u l t é s à 
vo i r et à entendre ce q u i a l la i t se passer. Les 
veaux se pressaient t i m i d e m e n t contre leurs 
m è r e s , et quand re tent i rent les aboiements de la 
meute , les bisons se r a n g è r e n t dans l 'o rdre qu' i ls 
occupent o rd ina i rement en parei l le occurrence. 
P l a ç a n t les veaux en avant, i ls prennent l ' a r r i è r e -
garde pour les garantir de la poursui te des 
chiens. Lorsqu ' i l s a r r i v è r e n t a u p r è s de la ligne 
tenue par les t raqueurs et les chasseurs, ils f u 
ren t r e ç u s par des cris p e r ç a n t s et par des d é t o 
nations. Alors ils c h a n g è r e n t leur ordre de d é 
fense : les vieux aurochs se j e t è r e n t avec f u r i e 
sur le c ô t é , r o m p i r e n t la l igne de chasse, et, 
v ic tor ieux sur ce poin t , c o n t i n u è r e n t leur course 
en bondissant et sans s ' a r r ê t e r à c h â t i e r leurs 
ennemis qu i s ' é t a i e n t c a c h é s d e r r i è r e les plus 
gros arbres. Cependant les chasseurs avaient 
r é u s s i à d é t a c h e r de la t roupe les deux veaux 
que l ' on dés i r a i t . L ' u n d'eux, â g é de t ro is mois , 
f u t pris i m m é d i a t e m e n t ; l 'autre , â g é de quinze, 
fit plus de r é s i s t a n c e . Quoique saisi par h u i t t ra
queurs, i l les renversa et pa rv in t à s 'enfuir . On 
m i t la meute à ses trousses, et b i e n t ô t i l f u t f o r c é 
dans u n marais, l ié fo r t emen t et t r a n s p o r t é dans 
la cour d u forestier. Quatre autres veaux, don t u n 
m â l e et t rois femelles, f u r e n t pr is dans d'autres 
endroits de la f o r ê t . Une de ces femelles, q u i 
n 'avait encore que quelques j o u r s , f u t d 'abord 
a l l a i t ée par une vache domesl ique,que l ' on choisi t 
fauve, à peu p r è s de la couleur d'une aurochs, 
et, ce q u i est contraire aux r é c i t s de Gi l ibe r t et 
d'autres é c r i v a i n s , la vache en p r i t i m m é d i a t e 
m e n t soin. E l l e t é m o i g n a , d i t D o l m a t o w , u n 
tendre at tachement à cet enfant adopt i f , sauvage 
et ba rbu . Malheureusement, le j eune an imal 
m o u r u t six j ou r s plus t a rd , s u f f o q u é par une 
fcMure de la gorge q u ' i l avait d é j à quand on l 'at
t rapa. Les autres veaux ne p r i r en t aucune nou r 
r i t u r e pendant le premier j o u r de leur c a p t i v i t é , 
mais le lendemain , ce lu i de t ro is mois se m i t à 
t é t e r une vache et pa ru t f o r t gai ; ses compagnons 
de c a p t i v i t é , sauf u n , de l ' â g e de quinze mois , 
c o m m e n c è r e n t d 'abord à prendre d u la i t qu 'on 
leur p r é s e n t a dans la ma in , puis ils se m i r e n t à 
boire au seau avec une grande av id i t é , et une 

fois le seau vide, i ls se l é c h è r e n t m u t u e l l e m e n t 
le museau. E n peu de temps, i l s pe rd i ren t leurs 
allures sauvages, q u i firent place à une v i 
v a c i t é et à une p é t u l a n c e e x t r ê m e s . Quand on 
les faisai t sor t i r de leur é t a b l e pour al ler dans la 
cour assez vaste de la m é t a i r i e , l a r a p i d i t é de 
leurs mouvements , leur l é g è r e t é rappelaient 
celles d u chevreu i l o u d u cerf . I l s joua ient vo
lont iers avec les veaux et les vaches domestiques, 
lu t t a i en t avec eux, et, quo ique plus for t s , parais
saient c é d e r , mais par complaisance. L 'aurochs 
m â l e , de quinze mois , conserva longtemps son 
regard m o r n e et sauvage ; i l s ' i r r i t a i t à l 'appro
che de l ' h o m m e , b ran la i t la t ê t e , brandissait 
la queue et m e n a ç a i t de ses cornes. A p r è s deux 
mois de c a p t i v i t é , i l finit par s 'apprivoiser et par 
s'attacher au paysan q u i le nourr issa i t . Alors on 
put l u i donner plus de l i b e r t é . 

Tous ces an imaux se plaisaient à f o u i r le sol avec 
leurs pieds, à re je ter la terre en l ' a i r , à sé cabrer 
comme les chevaux. D è s qu ' i l s sortaient de l ' écu
r ie , i ls levaient f i è r e m e n t la t ê t e , ouvra ient leurs 
naseaux, ren i f la ien t et gambadaient . I l s sentaient 
b ien pour t an t qu ' i l s é t a i e n t e n f e r m é s , et regar
daient avec envie t a n t ô t la f o r ê t immense , t an tô t 
les vertes prair ies . On aura i t d i t qu ' i l s avaient le 
m a l d u pays, ou qu ' i l s regret ta ient l eu r l iber té 
sans bornes ; i ls r en t ra ien t t o u j o u r s à l ' é cu r i e , 
tristes et la t ê t e basse. Us se mon t r a i en t t r è s -
a t t a c h é s à l ' h o m m e q u i les soignai t , le contem
pla ient quand i l s 'approchait , venaient à sa ren
contre , se f ro t t a i en t à l u i , l u i l é c h a i e n t la main 
et o b é i s s a i e n t à sa vo ix . 

On p l a ç a les sept bisons dans deux endroits 
é l o i g n é s l ' u n de l ' au t re . Les deux m â l e s se firent 
t r è s - b i e n au r é g i m e auquel on les soumit ; 
les autres, q u i ne buvaient que d u la i t , s o u f f r i 
ren t quelque temps d 'une d i a r r h é e , due proba
b lement à ce que le l a i t , qu ' on l eu r appor ta i t de 
l o i n , n ' é t a i t pas t o u j o u r s assez f r a i s ; mais ils se 
r é t a b l i r e n t d è s qu ' i l s eurent à bo i r e d u la i t frais 
et chaud . Les deux m â l e s a imaien t le sel, les au
tres n 'y touchaient pas ; le plus â g é des deux 
m â l e s ne vou la i t pas de l a i t . D è s le p r e m i e r j o u r , 
on l u i donna de l 'avoine et de la pa i l l e , d u f o i n , 
de l ' é c o r c e et des feui l les de f r ê n e et diverses 
plantes q u i croissent dans la f o r ê t . O n f o u r n i t la 
m ê m e n o u r r i t u r e aux autres veaux, d è s qu ' i l s 
f u r e n t s ev ré s de l a i t . I l s buva ien t de l 'eau p l u 
sieurs fois par j o u r . Ava i en t - i l s f a i m ou soif , ils le 
marqua ien t par u n g rognement analogue à ce lu i 
du porc . 

Une n o u r r i t u r e abondante et v a r i é e , une 
é c u r i e o ù i l s é t a i e n t p r o t é g é s d u f r o i d en h i v e r , 
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des p i q û r e s des insectes en é t é , c o n t r i b u è r e n t 
beaucoup à leur p r o s p é r i t é ; i l s g rand i ren t r a p i 
dement. 

Plus tard , on les amena de Bia lowicza à Gro-
dno, é lo igné de 148 k i l o m è t r e s . Deux m â l e s , 
dest inés pour S a i n t - P é t e r s b o u r g , é t a i e n t dans 
une longue cage, avec une abondante l i t i è r e de 
paille. Cette nouvelle cage, le cahotement de la 
voiture s e m b l è r e n t les e f f rayer . I l se t i n r e n t t r an 
quilles, mais ne m a n g è r e n t r i en dans les v i n g t -
quatre p r e m i è r e s heures, et ne se c o u c h è r e n t 
pas non plus. Mais le second j o u r , i ls semblaient 
habi tués à leur é t r o i t e p r i son . L a paire q u i 
devait aller à Londres f u t p l a c é e dans une cage 
couverte et plus grande. Le m â l e se m o n t r a i n 
quiet pendant t o u t le voyage, et m u g i t sans 
cesse. A Grodno, on les m i t tous dans une vaste 
écurie , et on les isola par des poutres ; mais ils 
se p r é c i p i t è r e n t avec une tel le f u r e u r l ' u n sur 
l'autre qu 'on du t les s é p a r e r ; i ls n 'aura ient pas 
tardé à renverser les cloisons. Chose curieuse, 
les trois m â l e s a t t a q u è r e n t en m ê m e temps la 
vache et l 'auraient t u é e , si les gardiens n ' é t a i e n t 
venus à temps. Ce ne f u t que peu à peu qu ' i l s 
s ' hab i tuè ren t les uns aux autres. 

C a p t i v i t é . — J 'ai v u pour la p r e m i è r e fois 
des bisons au Ja rd in zoologique de S c h œ n b r u n n . 
Depuis quelques a n n é e s , i ls y hab i ten t seuls u n è 
écur ie devant laquel le est u n enclos f o r m é de 
fortes poutres ou p ieux en c h ê n e , t r è s - é p a i s , 
enfoncés p r o f o n d é m e n t en te r re , et soutenus 
encore par des arcs-boutants. Lorsque j e vis ces 
bisons, la vache avait u n veau qu 'e l le a l la i ta i t , 
et tout, dans son ê t r e , e x p r i m a i t sa tendresse 
pour l u i . Pour mieux l 'observer, j e m 'appro 
chai de la palissade, plus que cela ne l u i c o n 
venait p robablement ; car aus s i t ô t elle baissa 
la tê te , t i ra en mugissant sa langue b l e u â t r e et 
s 'é lança sur m o i avec une tel le v igueur que les 
pieux de l 'enclos en f u r e n t é b r a n l é s . U n pare i l 
choc aurai t cer ta inement f r a c a s s é le c r â n e d 'une 
autre c r é a t u r e ; mais le bison r e c o m m e n ç a sa 
tentative par quatre fo i s . 

On a r e m a r q u é que les bisons se m u l t i p l i e n t 
plus rapidement en c a p t i v i t é qu 'en l i b e r t é . On 
cite un i n d i v i d u q u i a s u p p o r t é une c a p t i v i t é 
t r è s - r i g o u r e u s e pendant v ing t ans. 

On n'a encore p u r é u s s i r à dompte r les bisons. 
Quelque doux qu ' i l s paraissent dans l eu r j e u 
nesse, i ls deviennent sauvages et farouches en 
viei l l issant ; leurs gardiens m ê m e s ne peuvent se 
f ier e n t i è r e m e n t à eux. I ls se laissent b ien cares
ser sur la t ê t e , i ls p rennent la n o u r r i t u r e dans 
l a m a i n de la personne q u i les soigne, mais 
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cel le-c i doi t t ou jour s ê t r e en mesure d ' é c h a p p e r 
à u n a c c è s de c o l è r e subi te . 

E n m ê m e temps, les bisons donnen t b i en d u 
t rava i l à ceux q u i les soignent. I l f au t une peine 
in f in i e pour fa i re passer d 'un endroi t à u n autre 
ceux q u i sont depuis longtemps en c a p t i v i t é . 
Une vache que l ' on d u t amener dans un autre 
enclos que celui qu 'el le habi ta i t , f u t tenue par 
v ing t hommes, au moyen de cordes p a s s é e s au
tou r de sa t ê t e ; mais d ' un seul mouvement , elle 
les je ta tous à ter re . 

Les bisons q u i sont r e n f e r m é s dans un pet i t 
espace, q u i sont j o u r n e l l e m e n t en contact avec 
l ' h o m m e , ne sont pas plus doux que ceux q u i 
sont en l i b e r t é , et q u i savent ne pas ê t r e i n 
q u i é t é s . Ceux que l ' on p r o t é g e a i t et nour
rissait en Prusse, entre Taplaken et Lenkasch-
ken n ' a t t a q u è r e n t jamais personne; ils de
v in r en t au contraire assez f ami l i e r s pour cour i r 
a p r è s les gens, leur demander de l a n o u r r i t u r e , 
car ils é t a i e n t h a b i t u é s à recevoir quelque chose 
de chaque passant. 

Les bisons sont sur tout dangereux p o u r les 
personnes h a b i l l é e s de couleurs voyantes; le 
rouge no t ammen t p a r a î t exciter leur f u r e u r . 

Plusieurs naturalistes p r é t e n d e n t que le bison 
a eu une grande par t à la c r é a t i o n de plusieurs 
de nos races de b œ u f s . On croyai t que les i n d i 
vidus à l ' é t a t sauvage pouvaient s'accoupler avec 
les autres b o v i d é s , et p rodui re des m é t i s f é c o n d s . 
Les observations r é c e n t e s ont p r o u v é le c o n 
t ra i re . Le b œ u f et le bison ont l ' u n pour l 'autre 
une r é p u g n a n c e incroyable , et cela m ê m e quand 
ils ont é t é é levés ensemble, comme cela est 
a r r i v é à Bia lowicza . On essaya d'accoupler une 
j eune gén i s se de bison avec u n beau taureau do
mes t ique ; on les m i t l ' u n p r è s de l 'autre dans 
l ' é c u r i e ; mais la g é n i s s e e n f o n ç a la c loison q u i 
la s é p a r a i t d u taureau, se p r é c i p i t a sur l u i et le 
chassa de l ' é c u r i e , sans que ce lu i - c i p û t fa i re 
r é s i s t a n c e . 

Usages e t p r o d u i t s . — Nous n'avons pas à 
par ler des d é g â t s que le bison peut causer. Dans 
la f o r ê t de Bia lowicza , i l n 'y a pas à en ten i r 
compte . 

On estime beaucoup la chair d u bison, à l a 
quelle on r e c o n n a î t u n g o û t q u i a quelque chose 
d e l à chair d u b œ u f et de celle d u cerf. L a viande 
des vaches et des veaux, sur tout , passe pour ex

cellente. 
Pour les Polonais, la chair d u bison sa lée est 

un mets d é l i c i e u x ; i ls en faisaient jadis des 
cadeaux aux souverains é t r a n g e r s . 

L a peau de l ' an ima l donne u n c u i r f o r t et 
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durable, mais l â c h e et po reux ; on s'en sert seu
lement pour l'aire des courroies . 

Des cornes et des sabots on confec t ionnai t d i 
vers objets auxquels on a t t r i bua i t des vertus p r é -
servatives. Nos a n c ê t r e s en faisaient des vases à 
boi re , et dans le Caucase, cet usage s'est c o n t i 
n u é . Dans u n fes t in d o n n é par u n pr ince de cette 
c o n t r é e en l 'honneur d u g é n é r a l Rosen, c i n 
quante à soixante-dix cornes de b ison, e n c h â s s é e s 
d'argent, tenaient l i eu de coupes. 

LE BISON D'AMÉRIQUE - BONASSUS AMERICANUS. 

Der Bison, The Bison. 

Caractères. — Le bison d'Amérique ou le buf
fle (fig. 309), comme l 'appel lent les A m é r i c a i n s , 
est le plus grand de tous les m a m m i f è r e s de ce 
cont inent . Le m â l e a d e 2 m , 8 0 à 3 m è t r e s de l ong , 
non compris la queue q u i mesure 50 cent, ou 66 
en y comprenant la longueur des poils ; 2 m è t r e s 
de hauteur au garrot , e t l m , 66 au s a c r u m ; s o n 
poids varie de 600 à 1,000 k i logrammes . La vache 
a environ les quatre c i n q u i è m e s de cette ta i l l e . 

Le bison d ' A m é r i q u e ressemble beaucoup au 
bison d 'Europe; n é a n m o i n s , i l n'est pas d i f f i c i l e 
de l 'en dist inguer. I l a les jambes et la queue r e 
la t ivement courtes, le p o i t r a i l plus d é v e l o p p é , 
l ' a r r i è r e - t r a i n plus é t r o i t , les poils plus longs. 
I l a la t ê t e p ropor t ionne l l ement plus grande, le 
f r o n t t r è s - l a r g e , le cou cour t , le gar ro t t r è s - é l e v é , 
l ' a r r i è r e - t r a i n fa ib le et é t r o i t , la queue cour t e ; 
les cornes courtes et épa i s se s , r e c o u r b é e s d'a
b o r d en haut et en dehors, mais avec l a pointe 
p o r t é e u n peu en dedans ; les oreilles courtes 
et minces , é l é g a n t e s ; les yeux assez grands, de 
couleur t r è s - f o n c é e , la s c l é r o t i q u e é t a n t d 'un 
b r u n jaune . Son pelage ressemble à ce lu i d u 
bison d 'Europe . Les poils d e l à t ê t e , d u cou, des 
é p a u l e s , de l 'avant- train, de la par t ie s u p é r i e u r e 
des cuisses et d u bou t de la queue sont t r è s -
longs ; les é p a u l e s por tent une sorte de c r i n i è r e , 
le men ton et le cou une barbe ; les poils de la 
t ê t e sont c r é p u s . T o u t le reste d u corps n'est 
recouver t que d 'un pelage cour t et é p a i s . E n h i 
ver, les poils s 'allongent c o n s i d é r a b l e m e n t ; à 
l ' e n t r é e d u p r in temps , ils t omben t par f locons. 
E n m ê m e temps la couleur change. 

L ' a n i m a l est d 'un gris b r u n u n i f o r m e , la c r i 
n i è r e , c ' e s t - à - d i r e la t ê t e , le f r o n t , le cou , les 
fanons, sont d ' un b r u n f o n c é . L e pelage d ' é t é est 
plus c l a i r ; i l est b r u n j a u n â t r e . Les cornes, les 
sabots, le museau sont d 'un n o i r v i f . 

On trouve, mais rarement , des ind iv idus blancs 
o u t a c h e t é s de blanc. Les A m é r i c a i n s par len t de 

races p a r t i c u l i è r e s , à poils mous , à reflets soyeux, 
q u i , au solei l , re luisent c o m m e les poi ls d u castor. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e bison 
d ' A m é r i q u e est m e n a c é d u m ê m e sort que son 
c o n g é n è r e d 'Europe . A u t r e f o i s , i l s ' é t e n d a i t sur 
presque tou te l ' A m é r i q u e d u N o r d , et mainte-
tenant i l a d isparu d 'une grande partie de 
ce cont inent . D ' a n n é e en a n n é e , i l est refoulé 
plus au l o i n , et son aire de dispersion devient plus 
l i m i t é e . Les blancs e t l e s Indiens r ival isent avec 
le loup pour le d é t r u i r e , et de ces t rois ennemis, 
le l oup est encore le p lus h u m a i n ; i l ne tue qu'au
tant que la f a i m le pousse, tandis que l 'homme 
poursui t les t roupeaux de bisons, en d é t r u i t bien 
plus q u ' i l n'est n é c e s s a i r e . A u j o u r d ' h u i , des 
m i l l i o n s de ces an imaux parcouren t encore les 
prair ies immenses de l 'Ouest; toutefois , ils y sont 
moins n o m b r e u x que les c r â n e s q u i y blanchis
sent à l ' a i r . 

L o r s q u e l e s E u r o p é e n s c o m m e n c è r e n t à s ' é t a b l i r 
dans l ' A m é r i q u e d u N o r d , i ls t r o u v è r e n t le bison 
sur les c ô t e s de l ' A t l a n t i q u e ; mais d é j à , au com
mencement du d i x - h u i t i è m e s i èc l e , la capture 
d 'un bison au cap Fear River é t a i t annoncée 
comme quelque chose de p h é n o m é n a l . 

A la fin d u s i è c l e dernier , le bison é ta i t com
m u n dans le K e n t u c k y et l 'ouest de la Pensylva-
n i e ; de nos j o u r s , i l est ra re dans la Louisiane 
et dans l 'Arkansas . A u t r e f o i s , le grand lac des 
Esclaves é t a i t sa l i m i t e septentrionale, les mon
tagnes Rocheuses sa l i m i t e occidentale ; mainte
nant , i l est m o n t é j u squ ' au 65° de lat i tude nord, 
et a t r a v e r s é les montagnes p o u r chercher un re
fuge dans les grandes plaines de l 'Ouest. Mais 
ce lane le sous t r a i r apasauso r tqu i l ' a t t end . Blancs 
et Indiens sont sans cesse à sa poursu i te ; la mort , 
la des t ruc t ion sont incessantes. 

A u j o u r d ' h u i , le b ison habi te les c o n t r é e s au 
n o r d et à l 'ouest d u Mis sou r i . On l ' y t rouve en
core en t r è s - g r a n d n o m b r e . E n 1851 , M œ l l h a u s e n 
v i t des centaines de m i l l e de bisons dans les i m 
menses prair ies q u i sont à l 'ouest d u Missouri : 
aussi l o i n que son regard s ' é t e n d a i t , l a plaine en 
é t a i t tou te no i re . E n 1858, F r œ b e l , a l lant du 
Missour i au Mexique , m a r c h a pendant h u i t jours 
au m i l i e u de t roupeaux de bu f f l e s . L a plupart 
se t rouven t au n o r d de l 'Arkansas ; o n en ren
cont re b i en moins sur la r ive m é r i d i o n a l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les bisons 
paraissent encore plus sociables que les autres 
b o v i d é s ; cependant, ces masses que l ' o n aper
ço i t dans une p la ine ne f o r m e n t pas u n seul 
t roupeau , mais u n n o m b r e immense de petites 
bandes. Les deux sexes ne se r é u n i s s e n t q u ' à 
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l ' époque d u r u t ; t ou t le reste de l ' a n n é e , les 1 

niàïes s 'attroupent s é p a r é m e n t , et les vaches 
avec leurs veaux f o r m e n t d'autres bandes. I l y a 
toutefois certains l iens entre tous : une t roupe 

suit l 'autre . 
Les bisons changent de cantons suivant les 

saisons. E n é t é , i ls se r é p a n d e n t dans les plaines ; 
en hiver, i l s se r é u n i s s e n t et recherchent les f o 
rê ts . On en t rouve alors en grand nombre dans 
les îles couvertes de f o r ê t s , ou sur les rives bo i 
sées des fleuves et des lacs. Chaque a n n é e , i ls en
treprennent r é g u l i è r e m e n t de grands voyages. E n 
ju i l l e t , i ls descendent au sud, vers les r é g i o n s 
fertiles de l 'Arkansas ; au p r in t emps , i ls r e 
tournent vers le n o r d , mais d iv isés alors en 
troupeaux plus peti ts . Ces migra t ions se f o n t de
puis le Canada j u s q u ' a u x c ô t e s d u golfe d u 
Mexique, et depuis le Missour i jusqu 'aux m o n 
tagnes Rocheuses. Pa r tou t o ù i ls se sont a r r ê t é s , 
on trouve quelques t r a î n a r d s q u i n 'on t pas su i 
vi la grande masse. Ce sont d 'o rd ina i re de v ieux 
mâles , t rop â g é s et t r op paresseux pour accom
plir le voyage, o u t r o p m é c h a n t s pour ê t r e encore 
suppor tés dans le sein d ' un t roupeau . Sans vo i r 
les bisons, on peut r e c o n n a î t r e de l o i n leurs co
lonnes, que sui t une grande q u a n t i t é de loups et 
qu'accompagnent, en vol t igeant , des n u é e s 
d'aigles, de vautours et de corbeaux. Tous ces 
rapaces t rouvent dans les bisons une proie s û r e 
et abondante. 

I l semblerait que les bisons suivent invar iab le 
ment les m ê m e s routes. Quand i ls se sont can
tonnés , ils vont avec une grande r é g u l a r i t é des 
pâ tu rages aux r i v i è r e s , p o u r s'y abreuver ou s'y 
baigner ; dans leurs voyages, i ls prennent t o u 
jours les chemins, b i en connus de tous ceux q u i 
ont t r ave r sé les prair ies , sous le n o m de sentiers 
des buffles. Ces sentiers sont pour la p l u p a r t en 
droite l igne, p a r a l l è l e s l ' u n à l 'autre et r é u n i s à 
plusieurs centaines ; i ls traversent les tor ren ts et 
les r iv iè res , l à o ù les rives sont d ' un a c c è s f a 
cile et ont une longueur c o n s i d é r a b l e . 

Deux causes su r tou t ' d é t e r m i n e n t les bisons à 
vivre en s o c i é t é : le changement des saisons d'une 
part et la r ep roduc t ion de l 'aut re . L e p r in temps 
les disperse, l ' au tomne les r é u n i t . E n j u i l l e t et 
août , les m â l e s b i en nour r i s se m ê l e n t aux f e 
melles, et chacun se chois i t une compagne. Mais 
cela ne se passe pas sans luttes et sans combats ; 
plusieurs r ivaux se p r é s e n t e n t pour une m ê m e 
vache. I l en r é s u l t e une batai l le , q u i ne cesse 
que par la d é f a i t e de l ' u n des deux. L e couple 
alors se s é p a r e d u t roupeau et v i t i so l é , j u s q u ' à 
i ' é p o q u e o ù la vache m e t bas. Dès qu 'une paire 
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s'est ainsi f o r m é e r é e l l e m e n t , la pa ix r e n a î t dans 
la s o c i é t é . 

Tous les observateurs assurent que r i e n n'est 
beau c o m m e u n combat entre deux bisons. I ls 
f r appen t la ter re du p ied , ils mugissent, baissent 
les cornes, agitent la t ê t e , l è v e n t la queue, en 
foue t t en t l ' a i r et se p r é c i p i t e n t l ' u n sur l ' aut re . 
Les environs retentissent du choc des cornes et 
des f ron t s . Jamais cependant, assure A u d u b o n , 
u n taureau n'a pe rdu la vie dans un parei l c o m 
bat. Son c r â n e épa i s , p r o t é g é encore par une 
é p a i s s e toison, supporte le choc faci lement , et 
ses cornes courtes ne sont pas capables de bles
ser mor t e l l emen t u n adversaire de m ê m e force . 

S ' i l ne rencontre pas de m â l e à combat t re , le 
bison en r u t cherche à expr imer sa passion 
d'une autre f a ç o n ; i l s'acharne alors a p r è s le 
sol , le f o u i l l e avec ses pieds, rejet te la terre en 
l ' a i r , lance de tous c ô t é s , à coups de cornes, 
les mottes de gazon, et f i n i t par creuser ainsi 
une d é p r e s s i o n en en tonno i r , plus ou moins 
p rofonde . D'autres venant cont inuer son œ u v r e , 
le t r o u f i n i t par a c q u é r i r une certaine é t e n d u e . 
Mais ce t r ava i l semble avoir u n bu t d ' u t i l i t é : 
de l 'eau s 'accumulant rapidement dans ces d é 
pressions, i l se f o r m e ainsi une baignoire dans 
laquel le le bison peut se r a f r a î c h i r et se vautrer 
pour se p r é s e r v e r des p i q û r e s des insectes. « Le 
bison, d i t M œ l l h a u s e n , s'enfonce de plus en plus 
dans le marais ; i l f o u i t avec ses pieds, i l se tourne 
en r o n d , et ce n'est q u ' a p r è s u n s é j o u r p r o l o n g é 
dans son bain de boue, q u ' i l en sort . A ce m o m e n t , 
i l ne ressemble plus à aucun ê t r e v ivan t ; sa 
longue barbe et sa c r i n i è r e sont c h a n g é e s en une 
masse boueuse ; les yeux seuls ind iquen t q u ' i l y 
a u n bison sous cette épa i s se couche de vase. 
A peine a - t - i l q u i t t é son b a i n , q u ' u n autre p rend 
sa place, puis u n t r o i s i è m e , et ainsi de suite, 
j u s q u ' à ce que t ou t le t roupeau y a i t p a s s é . Cette 
boue se d e s s è c h e , f o r m e une c r o û t e dure q u i ne 
d i s p a r a î t que quand l ' an ima l s'est r o u l é dans 
l 'herbe, ou quand i l a é t é lavé par la p lu ie . 

Le r u t dure envi ron u n mois , mais les m â l e s 
q u i n 'on t pas t r o u v é de femelles restent m é 
chants et f u r i e u x encore pendant plusieurs se
maines. I ls attaquent m ê m e l ' homme , devant 
lequel ils s 'enfuient d 'ord ina i re . Une odeur de 
musc insupportable t r a h i t de l o i n l eur approche 
au chasseur. Cette odeur se r é p a n d dans l ' a i r ; 
elle i m p r è g n e la viande et la r end immangeable 
pour u n E u r o p é e n . E n m ê m e temps, l ' exc i ta t ion 
é p u i s e l ' a n i m a l ; i l oubl ie de manger , i l m a i g r i t , 
et s 'af fa ibl i t . R e s t é en a r r i è r e d u t roupeau , i l se-

' r e fa i t peu à peu : l a soli tude le ca lme, i l mangje^ 
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i l reprend des forces, et en au tomne i l a o u b l i é 
son amour malheureux. 

Neuf mois a p r è s l 'accouplement, au m i l i e u de 
mars ou en a v r i l , la femel le met bas u n pet i t . 
Elle s'est auparavant s é p a r é e d u m â l e avec lequel 
elle v iva i t , et s'est j o i n t e à d'autres vaches é g a 
lement pleines. Les m è r e s se choisissent le p â t u 
rage le plus gras, et y demeurent avec leurs pe
t i ts tant qu'elles t rouvent à s'y n o u r r i r . Les soins 
qu'elles donnent à leurs veaux sont des plus ten
dres ; en cas de danger, elles les d é f e n d e n t contre 
leurs ennemis. Les jeunes sont des ê t r e s char
mants, v i f s , gais, t r è s - e n c l i n s à jouer , à gamba
der, à s'agacer. 

Le bison, d 'ai l leurs, n'est pas maladroi t et 
paresseux, comme l 'ont d i t certains auteurs. 
Quoique l o u r d en apparence, i l f a i t preuve d'une 
ag i l i t é su rp renan te . i l semble souvent jouer avec 
sa force. C'est surtout le soir et le ma t in q u ' i l 
est le plus v i f ; les veaux se l i v r en t à m i l l e j e u x ; 
les vieux les regardent avec plais ir ou m ê m e y 
prennent part . M a l g r é ses jambes courtes, le 
bison parcourt rapidement des espaces c o n s i d é 
rables. Jamais i l ne marche lentement comme le 
b œ u f ; son pas est p r e s s é , son t r o t v i f , son galop 
si rapide qu 'un bon cheval a de la peine à l 'at
teindre. E n t ro t tan t , i l a t te in t fac i lement u n 
homme. Ses mouvements sont par t icu l ie rs , sac
c a d é s ; quand i l galope no tamment , i l d é c r i t 
une l igne o n d u l é e , en soulevant t a n t ô t l 'avant-
t r a i n , t a n t ô t l ' a r r i è r e - t r a i n . Mais comme nous 
l'avons d é j à d i t , i l n'est n u l l e m e n t l o u r d et mala
d r o i t ; bien au contra i re , i l est plus v i f et plus 
agile que ne le fe ra i t supposer u n an ima l d 'une 
parei l le stature. L o r s q u ' i l est en f u r e u r , i l s 'é
lance avec une incroyable r a p i d i t é . I l nage long
temps et vigoureusement. U n ' h é s i t e j amais à 
sauter à l 'eau. Clarke v i t u n t roupeau traverser 
le Missour i , à un endroi t o ù ce fleuve avait p r è s 
de 2 k i l o m è t r e s de large. Ces an imaux traversent 
l 'eau rapidement , en f o r m a n t une f i le cont inue , 
l ' u n d e r r i è r e l 'autre ; les premiers on t d é j à pr is 
p ied , que les derniers sautent à peine à l 'eau. 

L ' o u ï e et l 'odorat sont les sens les plus d é v e 
l o p p é s chez le bison d ' A m é r i q u e . D ' a p r è s l ' o p i 
n i o n unan ime de tous les observateurs, cet an i 
ma l a la vue mauvaise. On ne peut cependant 
pas d i re que les organes de la vis ion soient 
chez l u i peu d é v e l o p p é s ; son œ i l est par fa i te 
ment c o n f o r m é , et d i f f è r e à peine de ce lu i des 
autres ruminan t s . Mais les poils épa i s q u i en
tourent la t ê t e l ' e m p ê c h e n t de bien vo i r . 

Sous le rappor t de l ' in te l l igence , le bison ne 
d i f f è r e pas des autres b œ u f s sauvages. I l est doux , 

c ra in t i f , peu p r o m p t à s 'exciter, mais une fois 
en c o l è r e i l oubl ie t o u t , devient courageux, m é 
chant, ardent à la vengeance. L ' in t e l l i gence des 
bisons, comme on peu t le vo i r chez des individus 
capt ifs , est susceptible de d é v e l o p p e m e n t . Us ne 
sont pas inapprivoisables , c o m m e on l'a d i t ; 
ils on t au cont ra i re u n ce r t a in attachement 
pour l ' h o m m e q u i les t ra i te b i e n ; i ls apprennent 
à c o n n a î t r e l eu r gardien et à l ' a imer j u s q u ' à un 
cer ta in po in t . Mais , à vra i d i r e , i l f au t longtemps 
pour qu ' i l s d é p o s e n t l eu r t i m i d i t é i n n é e et qu'ils 
reviennent à d'autres sent iments . Le m â l e est 
t ou jour s plus conscient de l u i - m ê m e , plus avide 
de d o m i n a t i o n , et par c o n s é q u e n t plus courageux 
et plus amateur de combat que la vache. 

L a voix d u bison est u n sourd mugissement, 
plus semblable à une sorte de roucoulement 
qu 'au b ê l e m e n t . Quand des m i l l i e r s de bisons se 
fon t entendre à la fo i s , c'est un b r u i t indescrip
t i b l e : on d i r a i t le r o u l e m e n t d u tonnerre . 

Le r é g i m e d u bison d ' A m é r i q u e varie suivant 
les saisons. E n é t é , l ' e s p è c e t rouve dans les 
herbes des prai r ies une n o u r r i t u r e succulente 
dont elle ressent b i e n t ô t les bons effets ; en hiver, 
elle do i t se contenter d 'une a l imenta t ion plus 
maigre , de quelques jeunes pousses, de feuilles, 
d'herbes d e s s é c h é e s , de l ichens et de mousses. 
D u reste les bisons sont t r è s - s o b r e s et savent se 
contenter de peu . 

Les bisons sont e x p o s é s à beaucoup de dan
gers. M ê m e là o ù i ls sont à l ' a b r i des attaques 
de l ' h o m m e et de leurs autres ennemis, ils ont 
encore à soutenir , c o m m e d i t D a r w i n , le combat 
pour l 'existence, la concur rence vi ta le . L'hiver 
est p o u r eux u n ennemi t e r r i b l e , q u i les tue 
par centaines, les fa t igue et les é p u i s e . Le bison 
est cependant b i en a r m é p o u r l u i r é s i s t e r : son 
é p a i s s e toison le p r o t è g e contre le f r o i d ; sa mue 
concordant avec les changements de saison, 
jamais l ' h ive r ne le p r end au d é p o u r v u . Mais un 
épa i s tapis de neige recouvre le sol ; l ' an ima l ne 
t rouve plus de q u o i assouvir sa f a i m . I l consume 
la graisse q u ' i l a a m a s s é e pendant l ' é té ; i l s'affai
b l i t de plus en plus , i l ne peu t plus se soutenir. 
E p u i s é , i l s'abandonne avec une r é s i g n a t i o n 
pleine de d é s e s p o i r , i l se couche et se laisse re
couv r i r par la neige. D'autres bisons pé r i s s en t 
en croyant la glace p lus fo r t e qu 'e l le ne l'est 
r é e l l e m e n t . H a b i t u é s à ma rche r en rangs se r r é s , 
ils se hasardent sur u n cours d'eau g e l é ; la glace 
r o m p t sous l eu r poids, et i l s f o n t de vains efforts 
pour se d é g a g e r et regagner la r i v e . Des cen
taines d'autres les suivent , les poussent, et beau
coup finissent par se noyer . I l en p é r i t é g a l e m e n t 
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Fig. 310. Le Bœuf gayal (p. 660). 

un grand n o m b r e l ' é t é , l o r s q u ' a p r è s avoir t r a 
versé une r i v i è r e , i ls veulent prendre pied à un 
endroit q u ' u n banc de sable o u de vase r end 
inabordable. L e u r force est insuff isante pour 
surmonter l 'obstacle ; i ls s 'enfoncent peu à peu 
et finissent par d i s p a r a î t r e dans la vase. 

Chasse. — L e bison n 'a pas moins d 'ennemis 
que ses c o n g é n è r e s . L 'ou r s gr i s , d i t - o n , ne cra int 
pas de l 'a t taquer, et le l oup r a v i t parfois u n jeune 
veau. Mais son ennemi le plus redoutable est 
l ' homme, le Peau-Rouge, c o m m e le blanc, ce 
dernier sur tou t , q u i a d o n n é en quelque sorte le 
signal de l a des t ruc t ion de ces b o v i d é s sauvages. 

« Au t r e fo i s , d i t M œ l l h a u s e n , q u a n d le buffle 
pouvai t ê t r e r e g a r d é en quelque sorte comme 
l ' an imal domest ique des Indiens , o n ne remar
quai t pas la d i m i n u t i o n des t roupeaux ; b ien au 
contra i re , i ls p r o s p é r a i e n t et se m u l t i p l i a i e n t dans 
les gras p â t u r a g e s . Les blancs apparurent ; la 
grande et é p a i s s s e f o u r r u r e d u b u f f l e l eu r con-

BBEHll. 

v i n t ; la viande se t rouva de leur g o û t ; ils se p r o 
m i r e n t de la vente de l 'une et de l 'autre u n gain 
abondant. 

« I ls é v e i l l è r e n t chez les habitants des steppes 
l 'envie de se procurer quelques-uns des objets 
br i l lan ts ou s t u p é f i a n t s qu ' i l s avaient i n v e n t é s ; 
ils les l eur o f f r i r e n t en é c h a n g e du p r o d u i t de leurs 
chasses, et la destruct ion c o m m e n ç a . Des m i l 
liers de buff les f u r e n t t u é s , et durent donner leur 
large et sur tout leur é p a i s s e f o u r r u r e . E n peu 
d ' a n n é e s , leur nombre d i m i n u a c o n s i d é r a b l e 
ment . L ' I n d i e n insouciant ne songe pas à l 'ave
n i r , i l ne v i t que pour le p r é s e n t . I l n 'a plus besoin 
d ' ê t r e e x c i t é , i l chassera j u s q u ' à ce que le der
nier bu f f l e l u i ait la issé sa peau. L e temps n'est 
plus é l o i g n é o ù ce noble an ima l n'existera plus 
que dans la m é m o i r e des h o m m e s , et t rois cent 
m i l l e Indiens seront p r i v é s de leur soutien : pous
sés par la f a i m , ils deviendront , avec des mi l l i ons 
de loups, u n f l éau pour la c ivi l i sa t ion avois i -
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nante et i l f audra les d é t r u i r e c o m p l è t e m e n t . 
« L ' o n chasse le b u f f l e de diverses m a n i è r e s . 

A l ' I nd i en des prairies, cette chasse p rocure non-
seulement les moyens d'existence, mais encore 
les plus grandes jouissances. M o n t é sur u n che
val dur à la fa t igue , q u ' i l a o rd ina i rement pr is 
sauvage dans les steppes, i l a t te int en plaine n ' i m 
porte quel g ib i e r ; i l me t sa gloire à envoyer de 
sa selle, rapidement et s û r e m e n t , u n coup m o r t e l 
à la v ic t ime q u ' i l a choisie. I l se d é p o u i l l e , l u i et 
son cheval, de t ou t ce q u i peut l ' a lourd i r ; i l en 
lève ses v ê t e m e n t s et sa selle ; i l attache seu
lement au museau du cheval une l a n i è r e de cu i r 
longue de 12 m è t r e s , q u i t r a î n e par terre dans 
toute sa longueur . Cette l a n i è r e l u i sert à g u i 
der sa mon tu re , et en cas de chute o u d'accident 
à la ressaisir a u s s i t ô t . 

« Dans la m a i n gauche, i l t ien t son arc et au
tant de flèches q u ' i l peu t ; dans la m a i n dro i te , i l 
a u n fouet , avec lequel i l pousse son cheval au 
m i l i e u du t roupeau, vers une vache b ien grasse 
ou u n jeune taureau. Le coursier in t e l l igen t com
prend l ' i n t en t ion de son m a î t r e , et sans avoir be
soin d ' ê t r e condui t , i l s ' a r r ê t e p r è s de la proie 
c o n v o i t é e , et donne au chasseur l 'occasion de 
l u i envoyer une flèche dans le flanc. L a corde 
de l 'arc v ibre encore; le fer de l a f l è c h e e s t à peine 
a r r i v é à son b u t que le cheval f a i t u n bond v i 
goureux et s ' é lo igne du bison f u r i e u x q u i le me
nace de ses cornes, et i l rapproche le chasseur 
d'une autre v i c t i m e . L â c h a s s e con l inue ainsi , par 
toute la plaine, j u s q u ' à ce que l ' é p u i s e m e n t du 
coursier vienne a r r ê t e r le chasseur infa t igable . 
Les buff les b l e s sé s se sont s é p a r é s de la bande ; 
ils gisent e x t é n u é s ou mourants sur la route que 
le t roupeau a parcourue . Les femmes du chas
seur ont su iv i ses traces; elles a c h è v e n t et d é p è 
cent la pro ie , empor tent la peau et les mei l leurs 
morceaux à leurs w i g w a m s ; la viande y est cou 
p é e en longues l a n i è r e s et s é c h é e ; la peau y est 
g r o s s i è r e m e n t t a n n é e . L a ma jeu re par t ie de la 
b ê t e est a b a n d o n n é e aux loups . 

« L a longue c r i n i è r e d u bu f f l e l u i couvre les 
yeux et l ' e m p ê c h e de b ien voi r : aussi le chasseur 
peut s'approcher de l u i , m ê m e à pied, sans ê t r e 
a p e r ç u . L ' I n d i e n se r e v ê t d'une peau de loup , et 
marche à quatre pattes en tenant ses armes de
vant l u i , et en d é c r i v a n t des zigzags. Si le vent 
ne vient pas le t r a h i r , l ' I nd ien peut tue r u n b u f 
fle de t r è s - p r è s , sans t roub le r le reste d u t r o u 
peau. L a d é t o n a t i o n d 'une arme à f eu n 'ef f raye 
pas ces animaux, tant que leur odorat ne leur a 
pas r évé l é la p r é s e n c e de l ' h o m m e . 

a U n chasseur b ien c a c h é peut tue r plusieurs 

buff les de suite ; le r â l e de l 'agonisant peut tou t 
au plus faire lever quelque t ê t e pendant u n ins
tan t ; mais b i e n t ô t l ' a n i m a l i n q u i e t se remet à 
p a î t r e . 

« E n toute saison, on poursu i t le b u f f l e avec 
ardeur, m ê m e quand l a neige recouvre le sol 
d'une couche é p a i s s e , et que la chasse à cheval 
est devenue imposs ib le . L e b u f f l e ne marche alors 
que d i f f i c i l e m e n t ; mais le r u s é I n d i e n chausse 
ses souliers de neige, q u i l ' e m p ê c h e n t d'enfoncer, 
i l s 'approche a i s é m e n t d u g é a n t main tenant sans 
d é f e n s e , et le transperce de sa lance. 

« Le b u f f l e est ainsi sac r i f i é plus à la passion 
de la chasse, q u ' à une u t i l i t é r é e l l e . On l u i fa i t 
une guerre de des t ruc t ion sans p i t i é . » 

John F r a n k l i n assista p r è s de Carlston à une 
chasse p a r t i c u l i è r e au b i s o n . On avait e n t o u r é 
une immense é t e n d u e de p ieux et de murs de 
neige. D ' u n c ô t é , la neige avait é t é l a i s sée en 
pente, j u s q u ' à la hau teu r des p ieux . Des Indiens 
à cheval, poussant des cris terr ibles et t i r an t des 
coups de f u s i l , r aba t t i r en t dans cet enclos un 
t roupeau de bisons, et l ' y t u è r e n t fac i lement . 

D'autres voyageurs on t aussi longuement pa r l é 
des chasses au b ison . A u d u b o n rappor te que 
depuis F o r t - U n i o n , on t i r e sur les t roupeaux de 
buff les à coups de canon. 

F r œ b e l raconte que, quand dans sa caravane 
on avait besoin de v iande, o n envoyait u n bon 
cavalier pour s'en procurer . I l p é n é t r a i t au m i l i e u 
d ' un t roupeau , q u i s ' i n q u i é t a i t peu de sa p r é 
sence, choisissait u n a n i m a l , me t t a i t en fu i t e la 
bande dont ce lu i -c i fa isa i t par t ie , le poursuivai t 
j u s q u ' à ce q u ' i l p û t appuyer le canon de son re
volver sur son é p a u l e gauche et le t ua i t . Jamais 
u n bison ne t i n t t ê t e . Pendant la chasse, les au
tres bisons se met ta ien t u n peu de c ô t é . 

U n Mexicain q u i fa i sa i t par t ie de la caravane 
de F r œ b e l , et q u i avait é t é pendant h u i t ans 
esclave chez les Comanches , l a n ç a i t le lasso 
avec une tel le adresse, q u ' i l p r ena i t à l 'aide de 
cet engin non-seulement des veaux, mais encore 
des vaches adultes. U l eu r en rou la i t le cou avec 
le lasso. L ' a n i m a l s ' a r r ê t a i t p o u r s'en d é b a r r a s 
ser, et alors F r œ b e l s 'approchai t , l u i passait au 
t o u r des jambes , une corde à l 'aide de laquelle 
i l le faisai t t omber . Quand le b i son é t a i t aba t tu , 
notre h o m m e sautait à bas de son cheval , l u i at
tachai t les pieds, l ' é g o r g e a i t et le d é p e ç a i t . L a 
peau, le squelette, t ou t ce que l ' o n ne vou la i t ou 
ne pouvai t u t i l i se r , é t a i t a b a n d o n n é aux loups et 
aux vautours . 

La chasse au bison n'est pas t o u j o u r s aussi 
heureuse. W y e t h v i t u n I n d i e n payer cher la 
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poursuite d ' u n bison q u ' i l avait b l e s s é . L ' a n i m a l 
se re tourna subi tement sur l u i , son cheval s'ef
fraya, le renversa, et avant q u ' i l p û t se relever, le 
bison l u i avait p e r c é la po i t r i ne d ' un coup de 
corne. Richardson nous raconte u n cas p a r e i l . 
P r è s de Car l ton -house , u n e m p l o y é de la 
Compagnie de la baie d 'Hudson fît f e u sur u n 
bison. Celui-c i tomba , l ' i m p r u d e n t chasseur 
s'approcha p o u r constater l 'heureux r é s u l t a t de 
son coup. Mais a u s s i t ô t le bison se releva et 
fondi t sur l u i . Cet h o m m e é t a i t d 'une force et 
d 'un sang-froid extraordinaires . I l saisit l ' a n i m a l 
par les poi ls d u f r o n t et lu t t a longtemps avec l u i . 
Malheureusement, i l se d é m i t le poignet , t omba 
à terre, et r e ç u t deux ou t rois coups de corne 
qui le t u è r e n t à d e m i . Ses compagnons le t r o u 
vè ren t sans connaissance et nageant dans son 
sang ; le bison é t a i t c o u c h é p r è s de l u i , a t ten
dant que l ' homme d o n n â t u n signe de v ie , pou r 
l'achever. Ce n est que quand i l se f u t é l o i g n é 
que l 'on pu t enlever le ma lheureux ; i l g u é r i t 
bien des accidents i m m é d i a t s de sa blessure, 
mais m o u r u t quelques mois a p r è s . U n autre 
chasseur du t rester plusieurs heures sur u n ar
bre o ù i l s ' é t a i t r é f u g i é ; le bison f u r i e u x l ' y ma in 
tenait a s s i é g é . 

Les q u a d r u p è d e s ennemis d u bison ne s'en 
rendent pas non plus m a î t r e s sans comba t . I l 
sait parfa i tement se d é f e n d r e contre les attaques 
du loup , et celles p lus dangereuses d u boule
dogue. Quand u n de ces carnassiers l 'a m o r d u , 
le bison, d 'un seul mouvement , le lance par-dessus 
sa t ê t e , ou le transperce de ses cornes. Des do
gues, m ê m e bien d r e s s é s , succombent dans cette 
lut te . Us ne h a r c è l e n t le bison qu 'en se tenant à 
distance, et choisissent le m o m e n t pour s ' é 
lancer et le mord re à la l èv r e ; mais quand le b i 
son se sent pr is de la sorte, i l é c a r t e rap idement 
les pattes de devant, l ève celles de d e r r i è r e et 
tombe de t o u t son poids sur le ch ien q u ' i l é c r a s e . 

C a p t i v i t é . — Ce n'est que depuis t r è s - p e u de 
temps que l ' o n vo i t des bisons dans les j a rd ins 
zoologiques d 'Europe . U n l o r d anglais, comme 
on me l ' appr i t à Londres , en fit ven i r quelques 
paires d ' A m é r i q u e , les é leva dans ses terres d ' É -
cosse et en ob t in t u n t roupeau de 15 à 25 i n d i 
vidus. A sa m o r t , les bisons f u r e n t a m e n é s et 
vendus au m a r c h é de Londres . 

Depuis u n an, le Ja rd in zoologique de H a m 
bourg p o s s è d e une belle paire de bisons d ' A m é 
r ique . C'est sur eux que j ' a i f a i t mes observa
t i o n s . A u commencement , i ls é t a i e n t t imides et 
c r a in t i f s . Us s 'enfuyaient devant qu iconque les 
a p p r o c h a i t ; mais assez souvent i ls devenaient 

m e n a ç a n t s . I l s s ' h a b i t u è r e n t rap idement à leur 
é c u r i e , ou p l u t ô t à leur c r è c h e . I l s ne venaient 
cependant manger que quand t o u t é t a i t t r a n 
q u i l l e . I ls se tenaient l o i n des visi teurs d u j a r 
d i n , et se mon t r a i en t peu d i s p o s é s à se l i e r avec 
les hommes . Mais en quelques mois ces d i spo
sitions se perd i ren t , et ma in tenan t l eur gardien 
est t r anqu i l l e sur leur compte. I l s on t reconnu 
sa domina t i on et s'y soumettent volontiers ; i ls 
o b é i s s e n t à son appel , a r r ivent avec confiance à 
la g r i l l e , l u i prennent la nou r r i t u r e dans la m a i n . 
I ls t é m o i g n e n t aux visiteurs autant d ' i n d i f f é r e n c e 
qu ' i l s l eur avaient m o n t r é de t i m i d i t é . U n grand 
concours de personnes ne les effarouche p lus . 
I l s sont peu d i f f ic i les pour leur n o u r r i t u r e ; tou
tefois , i ls savent parfa i tement d is t inguer ce q u i 
est b o n , et le p r é f è r e n t . I l s se contentent des 
m ê m e s al iments que les vaches domestiques, et 
ne boivent que de l 'eau. I l s ont cependant g a r d é 
tou jours une certaine i n d é p e n d a n c e . L e grand 
air leur est si n é c e s s a i r e que, m ê m e par le m a u 
vais temps, i ls se t iennent plus dans l eu r enclos 
que dans leur é c u r i e . E n hiver , nous les voyons 
c o u c h é s sur la neige et sur la glace, souvent r e 
couverts d 'une couche de neige. Par les fortes 
pluies, c'est au plus s'ils secouent la t ê t e . L e 
j o u r , i ls restent d 'ordinai re silencieusement t r a n 
qui l les à la m ê m e place; mais vers le coucher d u 
solei l , i ls deviennent actifs, galopent et gamba
dent dans leur enclos ; i ls restent éve i l lés toute 
la n u i t . 

Le di recteur d u Ja rd in zoologique deCologne, 
le docteur Bodinus , a obtenu des petits de ses 
bisons : nous e s p é r o n s en obtenir aussi. U n 
A m é r i c a i n , d u n o m de W i c k l i f f e , donna à A u d u 
bon des dé t a i l s sur l ' é l ève des bisons, dont i l 
s ' é t a i t o c c u p é pendant t rente ans. I l eut des b i 
sons de pur sang, q u ' i l croisa avec des b œ u f s do
mestiques, et i l en eut des petits q u i f u r e n t f é 
conds. U é leva des m é t i s demi-sang et t ro i s -
quarts ; i l les accoupla entre eux, avec le bison, 
avec le b œ u f c o m m u n , fit en u n m o t les e x p é 
riences les plus v a r i é e s , et tou jours avec suc
c è s . I l ne doute pas que le bison ne puisse deve
n i r u n excellent an imal domestique, u t i l e sur tout 
par son l a i t et par sa la ine . En tous cas, la chose 
m é r i t e d ' ê t r e é t u d i é e , non moins par les natura
listes que par les agronomes. 

Usages e t p r o d u i t s . — L a chasse d u bison 
est d 'un bon rappor t . L a viande s é c h é e , connue 
en A m é r i q u e , sous le n o m de pemmikan, est en
v o y é e au l o i n , et tous les voyageurs la vantent 
comme viande de bon g o û t . La langue passe 
p o u r u n mets d é l i c i e u x . L a chai r de la vache est 



660 L E S R U M I N A N T S . 

plus grasse que celle d u m â l e ; celle d u veau est 
t r è s - t e n d r e . 

De la peau, les Indiens se f o n t de chauds v ê t e 
ment , des tentes, des couvertures ; i ls en gar
nissent la m e m b r u r e de leurs canots, i ls en f o n t 
des selles, des ceintures ; avec les os, i ls f a b r i 
quent des a r ç o n s , des couteaux à scalper; des 
tendons, i ls f o n t des cordes d'arc et d u fil. Avec 
les pieds et les sabots i ls f ab r iquen t de la col le . 
Ils tondent les crins de la t ê t e et d u cou pour 
en faire des cordes; les queues leur servent de 
chasse-mouches. Le f u m i e r est leur combus
t ib le . Les E u r o p é e n s sont grands amateurs de la 
peau de bison. Le cu i r est bon , quo iqu 'un peu 
poreux; la f o u r r u r e f a i t d'excellentes couver
tures ; une belle fou r ru re se paye au Canada 3 à 
4 livres s ter l ing. 

La laine d u bison d ' A m é r i q u e est t r è s - a b o n 
dante ; une seule toison p è s e j u s q u ' à 4 k i l o 
grammes. On peut la t ravai l ler comme la laine de 
mou ton , et en certains endroits, on en fabr ique 
des é toffes t r è s - c h a u d e s et t r è s - s o l i d e s . Dans ces 
derniers temps, des essais t e n t é s en Angle ter re 
ont p rodu i t des é to f fes t r è s - b e l l e s et t r è s - f ines . 

L E S B O E U F S — BOS. 

Die Rinder. 

Caractères. — Les bœufs proprement dits ont 
le f r o n t plat et long , les cornes grandes, m é d i o 
crement d é v e l o p p é e s à la base et i n s é r é e s à la 
hauteur de la c r ê t e f ron ta le ; i ls on t d 'ordinai re 
13 v e r t è b r e s dorsales, 6 lombaires et 4 s a c r é e s , 
u n p o i l cour t et assez é p a i s . 

Cette d iv is ion renfe rme les e s p è c e s les plus 
utiles à l ' h o m m e ; i l en est m ê m e , p a r m i celles 
q u i ne l u i sont pas encore soumises, q u i m é r i 
tent de fixer notre a t tent ion. C'est par l ' é t u d e de 
celles-ci que nous commencerons l 'h is to i re des 
b œ u f s . 

P a r m i les b œ u f s nous dis t inguerons : 1° les 
b œ u f s sauvages o u errants ; 2° les b œ u f s rede
venus sauvages ; 3° les b œ u f s domestiques. 

1° Les bœufs sauvages. 

LE BOEUF GAYAL — BOS FRONTALIS. 

Der Gayal. 

Caractères.—Le gayal (fig. 310), qu'on nomme 
aussi gyall, bœuf des jungles, est une belle e s p è c e , 

de 3 m è t r e s de l o n g , de im,65 de hau teu r au 
ga r ro t , et dont la queue mesure 80 cent . I l a 
le corps gros et f o r t , le cou cour t , la t ê t e grande, 
large en a r r i è r e , les cornes re la t ivement courtes, 
mais for tes , assez é p a i s s e s à l a base, se recour
bant en demi-cerc le d 'abord en hau t et endehors, 
puis u n peu en dedans, aplaties d'avant en ar
r i è r e à la racine et m a r q u é e s de r u g o s i t é s trans
versales, rondes et lisses à l eu r poin te . Le pelage 
est cou r t et é p a i s , les poi ls en sont roides et 
minces ; ceux d u f r o n t on t u n peu plus de l o n 
gueur que les autres et sont c r é p u s . L a touffe 
t e rmina le de la queue et les poi ls d u f r o n t sont 
gr is . Les veaux sont b r u n - r o u x . 

Comme c a r a c t è r e s p é c i f i q u e , cet an imal a 
14 paires de c ô t e s , tandis que les autres b œ u f s 
en ont 17. I l a en outre 5 v e r t è b r e s lombaires, 
5 s a c r é e s et 5 caudales. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e — L ' e s p è c e ha
bi te les montagnes b o i s é e s d u sud et d u centre 
de l ' Inde et de l ' î le de Ceylan, à une a l t i tude de 
1,000 à 1,300 m è t r e s au-dessus d u niveau de la 
mer . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e gayal, 
comme sa v ivac i t é et son a g i l i t é l ' i nd iquen t , est 
u n an ima l des montagnes. I l g r i m p e avec autant 
de s é c u r i t é que l ' yack . Son genre de vie ne d i f 
f è r e pas notab lement de c e l u i des autres b o v i d é s . 
I l v i t en t roupeaux avec ses semblables ; le ma
t i n , le soir, et par les nu i t s claires, i l va aux p â 
turages avant la chaleur suffocante de m i d i , puis 
se r e t i r e dans la f o r ê t et se repose à l ' o m b r e , en 
r u m i n a n t . I l a ime l 'eau, mais n o n la vase ; i l 
év i t e les marais , mais se baigne volont iers dans 
les ruisseaux l impides des montagnes . I l est doux 
et conf ian t , é v i t e l ' h o m m e , et j amais ne l 'at
taque. I l se d é f e n d courageusement contre les 
carnassiers, et m e t en f u i t e le t i g r e et la pan
t h è r e . Ses sens a i g u i s é s , sa grande a g i l i t é , sa 
course rapide, le sauvent e t l u i pe rme t t en t de 
s ' é l o i g n e r de ses ennemis . 

Chasse. - - Dans p lus ieurs part ies des Indes, 
o n chasse le b œ u f des j u n g l e s p o u r se procurer 
sa viande et sa peau, p lus souvent encore pour 
l 'avoir v ivant . 

Les Kookies o n t une m a n i è r e t r è s - s i m p l e de 
prendre les gayals sauvages : la v o i c i . Quand i ls 
en on t d é c o u v e r t une t r o u p e dans les j ung le s , i ls 
p r é p a r e n t u n ce r ta in n o m b r e de boules , d u vo
l u m e d'une t ê t e h u m a i n e , et c o m p o s é e s de sel et 
d'une e s p è c e p a r t i c u l i è r e de te r re : pu is i l s c o n 
duisent leurs gayals a p p r i v o i s é s vers les p remie r s . 
Les deux troupes se r encon t r en t b i e n t ô t se* 
m ê l e n t l 'une à l ' au t re , les m â l e s d 'une t r ô u p e 
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Fig. 311. Le Bœuf gaur. 

s'attachant de p r é f é r e n c e aux femelles de l 'aut re . 
Alors les Kookies r é p a n d e n t leurs boules dans 
les parties des jung les o ù i l s supposent que la 
troupe passe de p r é f é r e n c e ; et i ls observent ses 
mouvements. Les gayals, a t t i r é s par l'aspect et 
par l 'odeur de cet a p p â t , y appl iquent l eu r langue ; 
et, lorsqu ' i l s o n t senti le g o û t d u sel, et la ter re 
p a r t i c u l i è r e d o n t i l se compose, i ls n 'abandon
nent plus cet end ro i t que toutes les boules n 'aient 
été é p u i s é e s . Mais les Kookies ont eu le soin d'en 
p r é p a r e r de nouvelles, et, pour é v i t e r qu'elles 
ne soient si r ap idemen t d é t r u i t e s , i ls m ê l e n t 
du coton avec l a ter re et le sel. T o u t cela cont i 
nue envi ron u n mois et d e m i , temps pendant l e 
quel les gayals a p p r i v o i s é s et les sauvages, t o u 
jours r é u n i s , l è c h e n t ensemble ces boules q u i les 
s é d u i s e n t . L e K o o k i e , u n j o u r ou deux a p r è s que 

.ces an imaux se t rouven t ainsi r a s s e m b l é s , se 
mon t r e à une distance assez grande p o u r ne pas 

effrayer les individus sauvages ; i l s'approche par 
d e g r é s , tant qu ' en f in sa vue leur est devenue si 
f a m i l i è r e , q u ' i l peut s'avancer pour caresser ses 
gayals a p p r i v o i s é s sans fa i re f u i r ceux q u i ne le 
sont pas. B i e n t ô t i l les touche aussi de la m a i n , 
l eur f a i t des caresses, en m ê m e temps q u ' i l leur 
donne en abondance de ces boules à l é c h e r ; et 
a ins i , dans le cour t espace de temps que j ' a i c i t é , 
i l est en é t a t de les e n t r a î n e r avec ceux q u ' i l a 
a p p r i v o i s é s vers son parrah ou vi l lage, sans le 
mo ind re emplo i de la force ; dès lors, ces gayals 
s'attachent si v ivement au parrah , que lorsque 
les Kookies é m i g r e n t d'une place à une autre, ils 
sont tou jours dans la n é c e s s i t é de met t re le feu 
dans les huttes qu ' i l s abandonnent, car les gayals 
y re tourneraient de leur demeure actuelle, si les 
anciennes, restaient debout. La nouvelle ou la 
pleine lune sont les é p o q u e s o ù les Kookies com
mencent , en g é n é r a l , l ' o p é r a t i o n q u i les r end 
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m a î t r e s des gayals sauvages, parce qu ' i l s on t ob
se rvé que c'est alors que les deux sexes sont le 
plus enclins à s'associer. 

Chez quelques t r ibus hindoues, le gayal passe, 
comme le z é b u , pour u n an ima l s a c r é . On n'ose 
pas le tue r ; on le m è n e p a î t r e dans les p â t u 
rages r é s e r v é s , lorsqu'on veut o f f r i r u n sacrifice 

aux dieux. 
Dans d'autres c o n t r é e s , o n prend des gayals 

pour les fa i re combat t re , et l ' on ne se f a i t pas 
scrupule de manger leur viande. On vo i t sur
tout des t roupeaux de gayals chez les peuplades 
des montagnes, dans les provinces de T h i p o u r a , 
Gilhead et Tschidagong. Dans ces derniers temps, 
les Anglais ont e s sayé d 'accl imater cet an ima l 
au Bengale. 

Mais le gayal, m ê m e domestique, ne se p l a î t 
que dans les c o n t r é e s bo i sées et ombreuses ; i l 
pé r i t b i e n t ô t dans les pays chauds. N u l l e par t on 
ne le f a i t t rava i l le r . LesKookies ne boivent m ê m e 
pas son la i t . 

Quant à sa r ep roduc t ion , on sait seulement 
que la vache met bas u n seul veau, a p r è s une 
gestation de h u i t à neuf mois . E l l e est t ou jou r s 
s té r i l e l ' a n n é e suivante. 

Jusqu ' i c i on n 'a e s s a y é de croiser le gayal 
qu'avec le z é b u , et l ' on en a obtenu de bons r é 
sultats. Des dé t a i l s p lus c i r c o n s t a n c i é s f o n t en
core d é f a u t . 

LE BOEUF GAUR — BOS G AU MIS-

Der Gaur. 

Caractères. — On a souvent confondu jus
q u ' i c i le gayal avec le gaur (fig. 309), q u i l u i res
semble beaucoup. Mais ce lu i -c i a 13 v e r t è b r e s 
dorsales, 6 lombaires , 3 s a c r é e s et 19 caudales ; 
i l manque de fanons et a le f r o n t a l aut rement 
c o n f o r m é . A u reste, sa t a i l l e est plus fo r t e que 
celle d u gayal ; i l le c è d e à peine à l ' a r n i et au 
b u f f l e des î les de la Sonde. U n i n d i v i d u n o n en
core adulte avait 3 m , 6 0 de l ong , et plus de l m , 8 0 
de h a u t ; ses cornes mesuraient 40 cent, de 
l o n g , et leur c i r c o n f é r e n c e , à la racine , é t a i t de 
plus de 33 cent. 

L e gaur se dis t ingue des autres b œ u f s par des 
jambes hautes, sa stature re la t ivement é l a n 
c é e . Ses poils sont courts et é p a i s ; ceux d u 
f r o n t et de l ' e x t r é m i t é de la queue sont a l l o n 
g é s . Leu r couleur est d ' un n o i r b r u n f o n c é ou 
d 'un no i r b l e u â t r e , paraissant no i r f o n c é au so
l e i l . U est rare de rencontrer des i nd iv idus q u i 
soient b r u n r o u x ou b l e u â t r e terne. Les pieds et 
le f r o n t sont o rd ina i r emen t d ' u n blanc sale. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re de 
dispersion d u gaur p a r a î t t r è s - b o r n é e . On le 
t rouve su r tou t sur la montagne de Myn-Pâd, 
haute montagne i so l ée , t e r m i n é e en plateau 
et s i t u é e dans la province de Sergoja. Ce plateau 
a env i ron 36 mi l l e s de longueur , sur 24 ou 
25 mi l l e s de la rgeur à son m i l i e u , et i l paraît 
é l evé de 660 m è t r e s au-dessus des plaines en
vironnantes ; ses f lancs sont s i l l o n n é s de cours 
d'eau et de ruisseaux, de va l l ées profondes, 
couvertes de f o r ê t s basses et touf fues . C'est 
dans ces jung les impra t i cab les que vivent les 
an imaux , à l ' a b r i des atteintes de l 'homme. I l 
y avait aut refois v ing t - c inq vil lages sur le Myn-
P â d ; mais le g r and nombre de b ê t e s sauvages 
que n o u r r i t cette montagne les a fa i t aban
donner . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le gaur vit 
sur ce plateau, dans les f o r ê t s épa i s se s , sur les 
rives t o u j o u r s vertes des cours d'eau, où i l 
t rouve en abondance et des retraites et des pâ
turages. A u t a n t qu ' on a p u le constater, i l v i t en 
petites t roupes de cent à cent v ing t individus; 
i l se t i e n t le p lus souvent dans les f o r ê t s , et ne 
se r end dans les va l l ée s verdoyantes que par les 
grandes chaleurs . Les v ieux m â l e s sont bannis 
d u t roupeau ; i ls m è n e n t une vie solitaire, et 
parcourent de plus grands espaces que les t rou
peaux. 

Comme le gayal , le gaur est c r a i n t i f et peu
reux . D è s q u ' i l est aver t i de l 'approche de 
l ' h o m m e , i l se r é f u g i e dans les jungles , et ce
pendant i l le laisse approcher s ' i l est m o n t é sur 
u n é l é p h a n t . L e peu de cra in te q u ' i l mon t re pour 
les g é a n t s de sa pa t r i e , v ien t probablement de 
ce qu ' i l s n ' on t jamais servi à sa chasse. I l f u i t 
t ou jou r s devant les cavaliers et les p i é t o n s . 

Quelque c r a i n t i f q u ' i l soit d 'ord inai re , le gaur, 
quand i l est a t t a q u é , se d é f e n d cependant avec 
courage cont re les carnassiers et contre l 'homme. 
U ne semble pas n o n p lus v ivre en bonne har
mon ie avec le b u f f l e q u i habi te les m ê m e s r é 
gions ; les i n d i g è n e s assurent que c e l u i - c i l 'évite 
t ou jour s . L o r s q u ' i l est i r r i t é , le gaur devient un 
a n i m a l dangereux, m ê m e p o u r le t i g r e . 

Les Angla is , lo rsqu ' i l s chassent le gaur , font 
p a r c o u r i r les j ung le s par des i n d i g è n e s q u i ra
bat tent le g ib i e r vers eux. 

L e rapprochement des sexes a l i e u en a o û t ; 
la femel le por te douze mois (?). E l l e soigne son 
pe t i t avec tendresse et le d é f e n d avec courage. 

C a p t i v i t é . — On a e s s a y é plusieurs fo is , mais 
t o u j o u r s en va in , de dompte r cet a n i m a l . Les' 
veaux deviennent malades d è s les premiers 
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temps de l eu r c a p t i v i t é , et ne tardent pas à 
succomber. 

LE BOEUF BANTENG. — BOS BANTENG. 

Der Banteng. 

Caractères. — Le banteng (fig. 312) a 2m,45 de 
long, et l m , 5 5 de haut ; sa queue mesure 90 cent. I l 
a le port des belles races d u b œ u f domest ique. Ses 
cornes sont courtes, é p a i s s e s à la base, pointues, 
faiblement r e c o u r b é e s en demi-cercle en bas et 
en dedans dans la p r e m i è r e m o i t i é , puis en haut 
et un peu en avant. Les poils sont épa i s , courts 
et roides ; ceux d u sommet de la t ê t e on t u n peu 
plus de longueur que les autres et sont c r é p u s . 
La couleur varie suivant l ' âge et le sexe : les v ieux 
taureaux sont d ' un b r t i n n o i r , à reflets r o u x ; les 
vieilles vaches d 'un b run - roux j aune , plus ou 
moins f o n c é , la po i t r ine et l ' é p i n e dorsale t i r an t 
sur le noir , la gorge sur le blanc ; la touf fe ter
minale de la queue est t o u j o u r s no i re . 

Le banteng d i f f è r e des autres b œ u f s par son 
squelette. I l a 13 v e r t è b r e s dorsales, 6 lombaires , 
4 sacrées et 18 caudales. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e e t h a b i t a t . — 
Cette espèce a é t é d é c o u v e r t e i l y a quelques 
années dans les c o n t r é e s sud de l 'Asie . E l l e est 
assez commune sur les montagnes bo i sée s de 
quelques-unes des î l es de la Sonde. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les ban-
tengs paissent ensemble par peti ts t roupeaux, 
sous la conduite d ' un taureau. Les vieux m â l e s , 
m é c h a n t s , sont bannis de la bande, et v ivent so
litaires ; i l en est de m ê m e des jeunes, q u i n 'on t 
pas encore toute leur fo rce . 

Dans les endroits t ranqui l les , ces an imaux 
paissent le j o u r , et i ls paissent la n u i t là o ù ils 
sont i n q u i é t é s . 

Ils se nourrissent de jeunes pousses et de 
feuilles de d i f f é r e n t s arbres. L e u r vo ix est u n 
faible grognement . D u reste, l eu r genre de vie 
est t r è s -peu connu . 

Les i n d i g è n e s les chassent pour se p rocure r 
leur viande et leur peau. 

C a p t i v i t é . — Les v ieux bantengs ne se lais
sent pas appr ivoiser . Les jeunes, par cont re , 
sont doux et o b é i s s a n t s ; on peut en fa i re de v é 
ritables an imaux domestiques. 

Ils s 'accouplent avec les autres e s p è c e s de 
b œ u f s . Auss i , à Java, a-t-on l 'habi tude de con
duire dans les f o r ê t s des vaches de z é b u s app r i 
vo isées , pour les y f a i r e couv r i r par les taureaux 
sauvages. 

2° Les bœufs errants ou redevenus sauvages. 

1° Les bœufs errants ou redevenus sauvages de l'Europe. 

LES BOEUFS DES STEPPES — BOS DESERTOROM. 

Das Steppenrind. 

Caractères. — Ce bœuf (fig. 313) est carac
t é r i s é par une t ê t e longue, mince , des cornes 

é n o r m e s , t r è s - é c a r t é e s , u n museau p o i n t u , un 
cou mince , des fanons peu d é v e l o p p é s , u n corps 
cour t , une croupe saillante, une queue à inser
t i o n basse, comptant t ro is v e r t è b r e s de moins 
que chez les autres e s p è c e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le b œ u f des 
steppes serait o r ig ina i r e , d ' a p r è s F i tz inger , 
des steppes de l 'Asie centrale et de l 'Europe 
orientale , d ' o ù i l se serait ensuite r é p a n d u vers 
l 'ouest. 

On le t rouve depuis la Mongol ie et la Tar ta r ie , 
jusque dans la Russie m é r i d i o n a l e , en Bessa ra» 
bie, en Bu lga r i e , en Moldavie , en Transylva
nie , en Hongr i e , en Podol ie , en Galicie, en 
Serbie, en Bosnie et dans le sud de l ' I t a l i e . La 
race hongroise est la mei l leure . Dans la plus 
grande part ie de son aire de dispersion, le b œ u f 
des steppes v i t à u n é t a t à d e m i sauvage. 

Dans le sud de la Russie, en Tar ta r ie , et p r o 
bablement dans une grande par t ie de l 'Asie 
centrale, i l existe aussi d'immenses bandes de 
b œ u f s . Toutes les steppes russes sont couvertes 
de troupeaux de chevaux, de moutons et de 
b œ u f s . E n é t é , ces an imaux vivent con t inue l le 
ment en p le in a i r ; en h iver , ils t rouvent d e r r i è r e 
de petits murs en terre u n abr i contre la tou r 
mente ; si à ce m u r est f ixé , d ' un c ô t é , un m i s é 
rable t o i t , l 'ensemble constitue une é t a b l e excel
lente . 

Les b œ u f s dominen t dans ces t roupeaux. D u 
reste, sous bien des rapports , i ls sont plus avan
tageux que les autres an imaux. I l s se vendent 
plus fac i lement , ne p é r i s s e n t pas aussi souvent 
que les moutons et les chevaux au m i l i e u des 
tourmentes de neige; ils ne perdent pas la t ê t e , 
et si la t e m p ê t e n'est pas t rop for te , ils rentrent 
t o u j o u r s d i rectement à l eur é t a b l e . Toute l ' an 
n é e , de longs convois de ces animaux se d i r igen t 
vers la Galicie, et de l à vers Prague et Vienne , 
vers Moscou et S a i n t - P é t e r s b o u r g , vers la Polo
gne et les provinces prussiennes, ou bien , au 

sud, vers Odessa. 
Dans la p l u p a r t des loca l i t é s , les t roupeaux 

sont a b a n d o n n é s à e u x - m ê m e s ; les bergers ad 
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Fig. 312. Le Bœuf Banteng 

sont là que pour ne pas les laisser t r op s ' é c a r t e r 
et pour s é p a r e r des vaches les veaux lorsqu ' i l s 
ont a t te int une certaine t a i l l e . Ces an imaux sont 
durs à la fa t igue , insensibles au mauvais temps, 
sobres et contents de la plus mauvaise nour
r i t u r e . 

Ceux des Kirghises et des Ka lmoucks m è n e n t 
une vie nomade, et sont e m p l o y é s à por ter des 
fardeaux. E n é t é , les steppes o f f r e n t par tout de 
riches p â t u r a g e s ; mais , en h iver , l ' on se fixe dans 
les endroits riches en roseaux, en feui l les s è c h e s , 
seuls a l iments don t les bestiaux doivent se con
tenter . 

Dans les steppes d u sud de la Russie, on abreuve 
les b œ u f s le m a t i n , puis on les l â c h e ; le soir , i ls 
reviennent d ' e u x - m ê m e s . Les vaches n o u r r i 
c i è r e s re t rouvent leurs petits dont on les avait 
s é p a r e s le m a t i n . E n h iver , on n o u r r i t à la 

maison les vaches l a i t i è r e s et les veaux, et m ê m e 
les b œ u f s , lorsque le sol est recouver t d'une 
é p a i s s e couche de neige. D ' o r d i n a i r e , les jeunes 
b œ u f s q u i on t c r û en l i b e r t é au m i l i e u des 
steppes sont sauvages, d é s o b é i s s a n t s et pares
seux; i l f a u t en at teler h u i t o u d i x à une char
rue , si l ' on veu t en fa i re quelque chose. 

Pour les hab i t ue r au j o u g , o n chasse deux 
b œ u f s dans une c o u r , o n l eu r lance u n n œ u d 
coulant autour des cornes , et o n les attache 
ensuite l ' u n à c ô t é de l ' au t re à u n p i e u ; puis on 
les me t sous le j o u g . D è s que c e l u i - c i est solide
men t a t t a c h é , les b œ u f s sont l â c h é s dans la 
steppe. Tous leurs e f for t s p o u r se d é l i e r sont 
inu t i les ; i ls finissent par s 'habi tuer au j o u g , et, 
d ' a p r è s Schlat ter , par devenir t e l l emen t a t t a c h é s 
l ' u n à l ' au t re , que , m ê m e lorsqu ' i l s paissent en 
l i b e r t é avec le reste d u t r o u p e a u , i l s restent t o u -
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Fig. 313. Le Bœuf des steppes. 

jours l ' u n p r è s de l ' au t re , et se por ten t secours 
dans toutes les circonstances. 

On a aussi u n p r o c é d é pa r t i cu l i e r pour les 
dresser comme b ê t e s de t r a i t . Quelques jours 
a p r è s qu 'on a mis les jeunes taureaux sous le 
j oug , on les at tel le à une vo i tu r e . U n Tartare 
monte sur le s i è g e , u n grand foue t à la main , et 
les d i r ige dans les steppes o ù i l les laisse cou r i r 
en toute l i b e r t é , et o ù bon leur semble. A p r è s 
quelques heures de course f u r i b o n d e , les tau
reaux sont d o m p t é s et se laissent alors fac i le 

ment conduire . 

LES BOEUFS DE HONGRIE, DE VALACHIE, ETC. 

Il en était autrefois et il en est encore aujour
d 'hui des b œ u f s de Hongr i e , c o m m e de ceux des 
steppes russes : i ls doivent se n o u r r i r e u x - m ê m e s ; 
ils ne sont n i g a r d é s n i s o i g n é s . Nombre d'entre 
eux sont si sauvages, qu ' aucun h o m m e ne peut 
les approcher. Les veaux tet tent t an t qu ' i l s en 
é p r o u v e n t le besoin ; ce n'est q u ' à deux ans que 
les bergers les s é p a r e n t de leurs m è r e s . Cette 
o p é r a t i o n est chose d i f f i c i l e et p é r i l l e u s e , car les 
vaches se p r é c i p i t e n t en f u r e u r sur le beraer, et 

BREHM. 

souvent le blessent g r i è v e m e n t ou le tuen t . L ' é 
lève des b œ u f s quoique moins c o n s i d é r a b l e que 
l ' é lève du m o u t o n , q u i donne de plus grands b é 
n é f i c e s , est cependant encore a u j o u r d ' h u i pra
t i q u é e en Hongr ie sur une vaste é c h e l l e . 

I l en est de m ê m e des b œ u f s en Valachie , en 
Serbie, en Bosnie, en Bulgar ie et en Styr ie . 

LES BOEUFS DE LA MAREMME. 

En Italie, on rencontre aussi des bœufs à l'état 
demi-sauvage. Dans la Maremme, dans cette 
p la ine , m a r é c a g e u s e , insalubre et peu p e u p l é e , 
q u i s ' é t e n d entre G ê n e s et G a ë t e , v ivent des 
t roupeaux nombreux de b œ u f s q u i passent toute 
l ' a n n é e en p l e in air , et q u i ne sont g a r d é s que 
par les gens les plus grossiers. 

LES BOEUFS CAMARGUES. 

« Au seizième siècle, selon Quiqueran de Beau-
j e u , d i t le baron de R i v i è r e , la Camargue nou r 
rissait seize m i l l e b œ u f s sauvages ; i l n 'en existe 
a u j o u r d ' h u i que le v i n g t i è m e de cette q u a n t i t é . 
Na ture l l ement plus v i fs , plus sobres et plus î n -

I I — 183 
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tel l igents que les b œ u f s domestiques, les n ô t r e s 
peuvent devenir , par des soins b ien entendus, 
aussi doux et aussi for ts que ceux des races les 
plus r e c h e r c h é e s . » 

Les taureaux camargues hab i ten t aussi les 
pays bas d u Gard, depuis Saint-Gilles j u s q u ' à 
Aigues-Mortes ; i ls d i f f è r e n t beaucoup de ceux 
de la montagne ; ils ont le p o i l ras, d 'un no i r de 
ja is , les cornes ex t raord ina i rement blanches, 
presque droites et r a p p r o c h é e s , l 'œi l v i f et me 
n a ç a n t , les jambes minces, et sont d'une ta i l le 
moyenne. C'est l ' an ima l par excellence dans u n 
pays o ù les chaleurs sont accablantes, où les 
mouches et moucherons abondent avec une tel le 
p ro fus ion qu 'on ne sait o ù t rouver u n refuge 
duran t toute la belle saison. 

Pendant sa jeunesse, c ' e s t - à -d i r e j u s q u ' à l ' âge 
de c inq ou six ans, le taureau ne sert que pour 
les courses et les ferrades (1), q u i sont t r è s - l u c r a 
tives pour les fermiers q u i p o s s è d e n t des b ê t e s 
bien furieuses. 

Ce n'est ord ina i rement que lo r squ ' i l n'est plus 
propre à ce genre d'amusement qu ' on l u i fa i t 
subir l ' o p é r a t i o n de la castration, pour le mettre 
au t rava i l . 

L e b œ u f Camargue travaille j u s q u ' à l ' âge de d ix 
à douze ans ; c'est alors qu'en le laissant reposer 
dans les p â t u r a g e s i l s'engraisse, a p r è s quo i on 
/e vend aux bouchers ; mais sa chair ne vaut j a 
mais celle des b œ u f s ordinaires, et on a tou jour s 
soin, avant de le tuer , de le fa i re plus ou moins 
courir. 

Ces animaux, menant une vie q u i t i en t de la 
nature des pays qu ' i l s habitent , sont cependant 
sujets à peu de maladies. I ls supportent la f a i m 
en hiver , la soif en é t é , quelquefois l 'une et l ' au
tre dans toute saison ; chaque soir, des gardiens I 
à cheval les conduisent dans un parc c l ô t u r é , 1 

mais jamais couvert , de sorte qu ' i l s endurent 
les i n t e m p é r i e s les plus rudes de l 'b iver . 

Lorsque le f e r m i e r a besoin d 'un cer ta in n o m 
bre de paires de b œ u f s pour son t r ava i l , i l p r é 
vient son gardien, q u i l u i a m è n e dans les champs 
ceux q u i l u i sont n é c e s s a i r e s , et a p r è s quatre 
heures et demie de t ravai l on les r e l â c h e , et i ls 
sont r e m p l a c é s par d'autres q u i labourent jus 
q u ' à la fin de la j o u r n é e . 

Ces b œ u f s vivent en t roupe ord ina i rement 
s e r r é e ; ils f o r m e n t au l o i n une masse noire ou 
u n cordon, q u i v ient f rapper les yeux du voya
geur et l u i inspirer de la crainte : ce n'est d 'a i l 
leurs pas sans raison q u ' i l do i t s 'alarmer; car, 

(1) Voir plus loin, p. 669. 

d è s q u ' u n taureau i so lé de la t roupe a p e r ç o i t 
que lqu 'un , i l se redresse avec f i e r t é , por te la t ê t e 
haute, f rappe du pied, fixe l ' é t r a n g e r d ' un œi l 
é t i n c e l a n t e t s ' a p p r ê t e à fondre sur l u i . Ce lu i -c i 
n'a d 'autre ressource pour se sauver que de se 
je te r à p la t ventre dans u n buisson, ou d ' i m -

; p lore r la p rompte assistance d u gardien. 
Les vaches, quoique beaucoup moins fortes, 

ne sont pas moins à cra indre , su r tou t à l ' é p o q u e 
o ù elles veulent v ê l e r . Mais ce q u ' i l y a de plus 
remarquable , c'est qu'elles usent de toutes sortes 
de moyens pour t r o m p e r la surveil lance des 
gardiens, a f in que ceux-c i ne s ' a p e r ç o i v e n t point 
du l i e u o ù elles vont d é p o s e r l eur p r o g é n i t u r e . 
C'est o rd ina i rement dans quelque gros buisson 
ou dans quelque f o u r r é qu'el les le d é p o s e n t . 
C'est là que, selon l 'expression vu lga i re , elles en
dorment leurs veaux ; mais, ma lheu r à ce lu i que 
le hasard a m è n e r a i t a u p r è s de la re t ra i te qu'elles 
ont choisie ! I l ar r ive parfois des accidents fâ
cheux aux chasseurs i m p r u d e n t s q u i laissent 
leurs chiens s'avancer au m i l i e u d 'une t roupe de 
veaux; les chiens, poursuivis par eux dans le but 
de s'amuser, v iennent tou t na tu re l l ement se r é f u 
gier a u p r è s de leur m a î t r e , et c'est alors que les 
m è r e s , c ra ignant quelque danger pour leurs pe
t i ts , ar r ivent en toute h â t e . U ne reste plus au 
chasseur que deux part is à chois i r : ou de s ' é 
chapper par la vitesse de sa course, ou de cher
cher à s'emparer d 'un veau, le renverser et l u i 
attacher les jambes avec son m o u c h o i r , de m a 
n i è r e à ce q u ' i l ne'puisse pas c o u r i r , et que la 
m è r e , en a r r ivan t , au l i e u de poursu ivre le chas
seur, s'occupe de d é b a r r a s s e r son veau, ce qu i a 
tou jours l i e u . 

Le b œ u f Camargue est peu susceptible de 
reconnaissance envers ceux q u i le t i r e n t de 
quelque danger ; i l a r r ive quelquefois que des 
ind iv idus s 'enfoncent dans les m a r é c a g e s , de ma
n i è r e à ne pouvoir plus en sor t i r , i l s p é r i r a i e n t 
i n f a i l l i b l e m e n t si l ' on ne venai t à l eu r secours; 
on les attache alors avec des cordes aux cornes' 
et on attelle t rois ou quat re b ê t e s q u i les t r a î n e n t 
jusqu 'en te r re f e r m e ; mais si le t aureau ne s'est 
pas é p u i s é en vains effor ts et q u ' i l l u i reste que l 
que force , i l f o n d r a sur les assistants, q u i seront 
en grand danger, s'ils n ' o n t pas eu la p r é c a u t i o n 
de prendre des mesures p o u r se garan t i r de 
ses attaques. U n f a i t que nous ne saurions 
laisser passer i n a p e r ç u , c'est que ces a n i m a u x 
sont d o u é s de beaucoup de s e n s i b i l i t é p o u r leurs 
pareils : si u n des leurs v i en t à m o u r i r dans les 

champs, a u s s i t ô t i ls l ' en touren t , rempl issent l ' a i r 
de leurs mugissements et de grosses larmes s 'é-
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chappent m ê m e de leurs yeux. Pour met t re f i n à 
cette s c è n e , les gardiens sont o b l i g é s de les é l o i 
gner pour que lque temps de ce l i e u ; car chaque 
fois qu ' i l s s'en approchent leurs mugissements 
se renouvel lent . 

Comme les taureaux de la Camargue se res
semblent, ainsi que nous l'avons d i t par une 
couleur t r è s - n o i r e q u i l eu r est commune à tous, 
on est dans l'usage de les f a i re marquer , a f in de 
pouvoir les r e c o n n a î t r e et les r é c l a m e r quand 
"ls s ' introduisent dans u n t roupeau é t r a n g e r . On 
donne le n o m de ferrade à la sorte d ' o p é r a t i o n 
qu i a l ieu lorsqu 'on veut dompter les jeunes 
taureaux pour leur i m p r i m e r la marque du 
p r o p r i é t a i r e . 

« Ce spectacle, d i t Vi l leneuve de Bargemont ( I ) , 
donne l i eu à des r é u n i o n s nombreuses. Plusieurs 
gardiens, souvent m ê m e des bourgeois rempl i s 
de courage, courent dans les marais à la pour 
suite de l ' an ima l . Les mei l leurs cavaliers, a r m é s 
d 'un l o n g t r iden t , l 'a t te ignent à la course, l ' en
tourent en demi-cerc le , le d i r igen t avec adresse 
en serrant ses flancs de la pointe , et le condu i 
sent ainsi jusque dans l 'enceinte o ù l 'a t tend le fe r 
incandescent. Cette enceinte est f o r m é e , en rase 
campagne, avec des planches, des charrettes, 
des ins t ruments aratoires et avec t ou t ce q u i se 
p r é s e n t e sous la m a i n . Les nombreux spectateurs 
sont p l a c é s sur ces b a r r i è r e s commesur les gra
dins d 'un a m p h i t h é â t r e , d ' o ù i ls contemplent , à 
l ' abr i d u p é r i l , ce q u i se passe dans l ' a r è n e . 

« Cependant les cavaliers pressent le taureau 
de plus p r è s . Us le h a r c è l e n t et l ' i r r i t e n t j u s q u ' à 
ce qu ' i l s le j u g e n t assez f a t i g u é pour n ' ê t r e plus 
t rop dangereux. A lo r s i ls met ten t p ied à ter re , 
et les plus i n t r é p i d e s s 'approchent de l ' an imal 
pour le combat t re corps à corps. L ' a n i m a l rentre 
en f u r e u r ; i l baisse la t ê t e pour f rapper ses 
agresseurs; mais a u s s i t ô t u n de ceux-ci s ' é l a n c e , 
le saisit avec v igueur par les cornes et le culbute , 
en ramenan t à l u i une des jambes d u taureau. 
Les applaudissements et les cris d ' a l l é g r e s s e an
noncent la v i c t o i r e . A u s s i t ô t tous les combat
tants se j e t t en t sur l ' a n i m a l t e r r a s s é p o u r rendre 
ses efforts impuissants , et la personne de l'as
s e m b l é e qu 'on veut honorer est p r i é e de descen
dre dans l ' a r è n e et d 'appl iquer au vaincu le fe r 
b r û l a n t . D è s qu'el le a repris sa place, on l â c h e le 
taureau f u r i e u x . L a douleur excite sa rage. Une 
t r é p i d a t i o n convulsive agite son corps. I l f o u i l l e 
le sol avec ses cornes, bat ses flancs de sa queue 
et f rappe de sa t ê t e t ou t ce q u ' i l r encont re . 

(1) Villeneuve de Bargemont, Statistique des Bouches-du-
krtône. Marseille, 1827, t. I , p. 834. 

V a i n c u b i e n t ô t par sa p ropre f u r i e et p r è s de 
tomber de faiblesse, on l u i ouvre une issue dans 
les champs. Le sent iment de la l i b e r t é r an ime 
ses forces et l u i donne des ailes. Le taureau par t 
comme u n t r a i t , re t rouve seul et par in s t inc t les 
marais q u i l ' on t v u n a î t r e , et l ' on assure que 
pendant longtemps i l conserve le souvenir de 
son opprobre et de son h u m i l i a t i o n . » 

LES BOEUFS D'ÉCOSSE — BOS SCOTICUS. 

Bas schottische Rind. 

Caractères. — Le bœuf d'Écosse (fig. 314) est 
j e n t i è r e m e n t blanc de la i t , sauf le museau, les 
| cornes et les sabots. I l a des cornes de longueur 

moyenne, assez minces, à pointe a c é r é e ; elles se 
por tent en hau t et en dehors, l eur poin te est u n 
peu i n f l é c h i e en dedans. L a colonne v e r t é b r a l e 
est f o r m é e de . J v e r t è b r e s dorsales, 6 lombaires, 
4 s a c r é e s et 20 coccygiennes ; le b œ u f d ' É c o s s e 
se rapproche ainsi d u banteng, d u z é b u et des 
buff les , et s ' é l o igne des autres b œ u f s domest i 
ques. Ses poils sont c o u c h é s , courts et é p a i s , 
mais longs et c r é p u s sur le cou et le sommet de 
la t ê t e , sur tout en h iver . L e taureau por te une 
faible c r i n i è r e le l ong d u cou. Le museau, une 
tache à la face externe des oreilles et la touffe 
te rminale de la queue sont noirs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On rencontre 
cette e s p è c e à l ' é t a t domest ique dans les m o n t a 
gnes d ' É c o s s e , et, presque à l ' é t a t sauvage, dans 
quelques parcs d 'Angle ter re . I l est probable 
que, o r ig ina i rement , cette e s p è c e de b œ u f se 
t rouvai t en Angle ter re , et qu'elle a é t é r e f o u l é e 
en É c o s s e à mesure que la popula t ion augmen
ta i t . Les taureaux sauvages avaient disparu des 
environs de Londres au d o u z i è m e ou au t r e i 
z i è m e s ièc le . D é j à , en É c o s s e , en 1260, W i l l i a m de 
Farrarus fî t enclore le parc de Chart ly , dans le 
c o m t é de S t r a f fo rd , a f in de conserver des b œ u f s 
sauvages dans ces f o r ê t s m a r é c a g e u s e s . Cet 
exemple f u t suivi , à mesure que ce g ibier deve
nai t plus rare. A l ' é p o q u e de la r é f o r m a t i o n , on 
ne le voyait plus que dans des parcs. Le nombre 
de ceux-c i est dans la suite des temps t o m b é à 
c inq : quatre en Angle te r re et u n en É c o s s e . L e 
plus c é l è b r e des parcs anglais est ce lu i de C h i l -
l ing-hamcastle, p r è s de B e r w i c k sur la T w e e d , 
dans le c o m t é de N o r t h u m b e r l a n d . Le parc 
d ' É c o s s e se t rouve dans la f o r ê t de Cadzow- p r è s 
de H a m i l t o n , dans le c o m t é de Lana rk . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans tOÙS' 
ces parcs, les b œ u f s sont a b a n d o n n é s à eux-
m ê m e s ; les p r o p r i é t a i r e s met ten t leur o rgue i l à 
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p r o t é g e r p a r t i c u l i è r e m e n t ce gibier , reste des 
temps r e c u l é s . On a é l o i g n é toutes les autres es
p è c e s de b œ u f s , pour conserver la race dans 
toute sa p u r e t é . Encore a u j o u r d ' h u i , les b œ u f s 
d 'Écos se p r é s e n t e n t tous les c a r a c t è r e s de leurs 
a n c ê t r e s , seulement ils n 'a t te ignent pas la m ê m e 
tai l le . Des gardes sont c h a r g é s de vei l ler sur eux. 
V o i c i ce que nous apprend le p r o p r i é t a i r e de l ' un 
de ces parcs, le comte Tankerv i l l e . 

« D u temps de m o n p è r e et de mon grand-
p è r e , on ne savait r i en de plus q u ' a u j o u r d ' h u i 
au sujet de l 'o r ig ine de ces an imaux. I l est p ro 
bable que le t roupeau d u parc de Char t ly des
cend d 'un b œ u f p r imi t i vemen t sauvage en A n 
gleterre, et q u i depuis longtemps est p a r q u é . L e 
parc l u i - m ê m e est t r è s - a n c i e n , et depuis des 
temps r e c u l é s c o n s a c r é à la conservation de ces 
animaux ; le garde du parc de Chart ly , Eale, peut 
mieux que personne donner des dé ta i l s sur la vie 
de ces b œ u f s en l i b e r t é ; pour m o i , voici tou t ce 
que j e sais. 

« Ces b œ u f s ont tout à f a i t les allures d 'ani 
maux sauvages. Ils cachent leurs petits, paissent 
la n u i t , dorment et se chauffent au soleil pen
dant le j o u r . I ls ne sont m é c h a n t s que quand i ls 
sont poursuivis ; ils sont t imides , et fu i en t de
vant l 'homme. Ils se compor tent d i f f é r e m m e n t 
suivant les saisons et la m a n i è r e dont on les ap
proche. En é t é , j ' a i vainement essayé pendant 
des semaines d'en vo i r un ; à cette é p o q u e , d è s 
qu' i ls sentent q u e l q u ' u n , i ls se re t i ren t au 
f o n d de la f o r ê t . E n hiver , par contre, ils v i e n - j 
nent aux endroits où on les n o u r r i t , s 'habituent 
à la p r é s e n c e de l ' homme, et l ' on peut, sur tout à 
cheval, arr iver presque jusqu ' au m i l i e u d u t r o u 
peau. 

« Ils of f rent plusieurs s i n g u l a r i t é s : lorsqu' i ls 
paissent t r anqu i l l emen t et qu 'on se mon t re p r è s 
d'eux sur le vent, ils sont pris d'une ter reur pa
nique et s 'enfuient au galop sous les profondeurs 
de la f o r ê t . Quand i ls gagnent les parties in fé 
rieures d u parc, ce q u i arr ive à certaines heures, 
ils marchent en rang, comme u n escadron de 
cavalerie, les taureaux é t a n t à l ' avant -garde , 
tandis q u ' à la r e n t r é e i ls sont à l ' a r r i è r e - g a r d e . 

« L e u r p o i l est t r è s - b e a u . I ls ont les jambes 
courtes, le dos d ro i t , les cornes a c é r é e s , la peau 
mince . L e u r voix ressemble plus à celle d ' un 
carnassier q u ' à celle d u b œ u f domestique. 

« I ls ont la vie t r è s - d u r e ; j ' e n puis ci ter u n 
exemple. U n vieux taureau devait ê t r e abat tu ; u n 
des gardes d u parc chercha à le couper d u t r o u 
peau. Le taureau essayait en va in de r e jo indre 
ses compagnons ; f u r i e u x , i l se p r é c i p i t a sur 

l ' homme, le renversa, le l a n ç a t ro is fois en l ' a i r , 
le p i é t i n a , en l u i cassant trois c ô t e s . I l y avait 
dans le voisinage u n j eune g a r ç o n q u i l â c h a 
sur le taureau u n f o r t m â t i n . Celui-c i saisit l 'a
n i m a l aux jambes de d e r n i è r e , et l u i f i t l â c h e r 
l ' h o m m e ; i l y r ev in t cependant à plusieurs re
prises, le l a n ç a n t chaque fois en l ' a i r . Pendant 
ce temps, la nouvelle en é t a i t p o r t é e au c h â t e a u . 
T o u t le monde sor t i t , a r m é de carabines, pour 
tuer cette b ê t e dangereuse. U n b o n t i r eur se 
glissa d e r r i è r e une haie et f i t f eu à une distance 
de t rente pas; le taureau ne tomba que lorsqu ' i l 
eut r e ç u six balles dans la t ê t e , et que la s i x i è m e , 
le f r appan t à l 'œi l , eut p é n é t r é dans le c r â n e . 
Pendant la fus i l lade , i l ne bougea po in t de sa 
place ; i l r e m u a i t seulement la t ê t e quand une 
balle l 'a t te ignai t . » 

Le gardien d u parc, Eale, q u i v é c u t plus de 
t rente ans à Char t ly , a joute à ces remarques lé 
r é s u l t a t de ses propres observations. 

« Le t roupeau , d i t - i l , se compose maintenant 
(en 1830) d 'environ 80 ind iv idus , 25 taureaux, 
40 vaches et 15 veaux. L e u r cou leur d 'un blanc 
pur , leurs belles cornes r e c o u r b é e s en croissant 
donnent à ces an imaux , sur tout quand i ls sont 
en grand nombre , u n aspect majes tueux. Us 
n 'on t de no i r que les yeux, les cils et la pointe 
des cornes : le bout d u nez est b r u n , la face i n 
terne des oreilles rousse ou b r u n e ; t o u t le reste 
d u corps est blanc. 

« Les taureaux, pour c o n q u é r i r la domina t ion , 
combat tent entre eux j u s q u ' à ce que les plus 
for ts aient soumis tous les autres. Plus t a r d , ils 
c è d e n t l eur empi re à d'autres q u i sont devenus 
plus v igoureux . 

« Les vaches ne met ten t bas q u ' à l ' â g e de trois 
ans, et ne restent f é c o n d e s que peu de temps. 
Elles cachent l eur veau pendant les quatre ou 
d ix premiers j o u r s , et v iennen t vers l u i deux à 
trois fois toutes les v ingt -quat re heures pour 
l 'a l la i ter . Q u e l q u ' u n s ' approche- t - i l de l ' endroi t 
o ù se t rouve u n veau, ce lu i - c i baisse la t ê t e et se 
tap i t c o m m e u n l i èv re au g î t e . I l te t te sa m è r e 
pendant neuf mois . 

« Les b œ u f s suppor tent pa r f a i t emen t l ' h ive r . 
Par les grands f ro ids on les n o u r r i t de f o i n . On 
les laisse r a rement d é p a s s e r , l ' âge de h u i t ou 
neuf ans, car, plus ta rd , i ls d i m i n u e n t de poids. 
On tue d 'ordinai re les taureaux à six ans ; i ls p è 
sent alors env i ron 750 k i l o g r a m m e s . L a viande 
est grasse, elle a le m ê m e g o û t que celle d u b œ u f 
domest ique . 

« U n des gardiens d u parc f u t assez heu reux 
pour pouvoi r é l e v e r une j eune paire et l a p p r i -
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voiser. Ces deux an imaux se m o n t r è r e n t aussi 
doux que de v é r i t a b l e s an imaux domestiques. 
Le taureau v é c u t d i x - h u i t ans, la vache seule
ment c i n q ou six ans. On l 'apparia avec u n t a u 
reau ord ina i re ; mais les veaux avaient tout à fa i t 
le type de leur m è r e . L e l a i t que celle-ci donnai t 
était en petite q u a n t i t é , mais t r è s - c r é m e u x . 

« A l ' é ta t de l i b e r t é , i l en est peu q u i succom
bent à des maladies. » 

Black, en 4851, d i t des b œ u f s sauvages d u 
parc de H a m i l t o n , que le j o u r i ls paissent dans 
les p â t u r a g e s , et que le soir , i ls r en t r en t dans la 
forêt. Les taureaux sont v ind ica t i f s . U n oiseleur 
n'eut que le temps de chercher son salut sur un 
arbre, et y resta d ix heures, a s s i é g é par u n t au 
reau fu r i eux . Lorsque ce lu i - c i v i t que son ennemi 
lui avait é c h a p p é , tou t son corps t r emb la de rage, 
et i l se p r é c i p i t a cont re l ' a rbre , c o m m e pour l 'é -
Dranler. F a t i g u é , i l se coucha ; mais au mo ind re 
mouvement que faisai t l ' h o m m e , i l se relevait 
et r e c o m m e n ç a i t à f rapper l ' a rbre de sa t ê t e et 
de ses pieds. Quelques bergers v in r en t enf in d é 
livrer le malheureux oiseleur. U n gref f ie r f u t de 
m ê m e chas sé sur u n arbre , et i l y resta a s s i égé 
toute une n u i t et la j o u r n é e d u lendemain , j u s 
qu 'à 2 heures de l ' a p r è s - m i d i . 

« U n é t r a n g e r v i s i t e - t - i l le parc, d i t F i tz inger , 
et a- t- i l la chance d 'ar r iver p r è s d ' u n t roupeau, 
les taureaux, d è s qu ' i l s l ' a p e r ç o i v e n t , f r appen t 
la terre du p ied . Tous s ' é l o i g n e n t au galop, mais 
à 130 m è t r e s , ces an imaux s ' a r r ê t e n t , d é c r i v e n t 
quelques cercles au tour de l ' é t r a n g e r , puis t o u t 
à coup s ' é l a n c e n t sur l u i , avec des cornes mena
çantes ; à une t renta ine de m è t r e s i ls f o n t halte, 
et cons idè ren t l 'obje t de leur t e r r eu r ; au m o i n d r e 
mouvement de la par t de l ' h o m m e ils reprennent 
tous la f u i t e , mais s ' é l o i g n e n t moins que la pre
miè re fo i s . Us d é c r i v e n t u n cercle plus s e r r é , 
s'avancent ensuite, plus m e n a ç a n t s encore, mais 
plus lentement j u s q u ' à une vingta ine de m è t r e s . 
Là ils s ' a r r ê t e n t encore, puis s ' é l o i g n e n t , et ainsi 
plusieurs fois de sui te , se rapprochant sans cesse. 
Ils arr ivent e n f i n si p r è s , que l ' h o m m e juge u t i l e 
de prof i te r d u p remier m o m e n t favorable pour 
s ' é lo igner et d i s p a r a î t r e aux yeux de ces ani
maux. C'est t ou jou r s chose t é m é r a i r e que de les 
t roubler dans leur sol i tude. » 

Chasse. — L a chasse de ces b œ u f s sauvages, 
telle qu 'el le se p ra t iqua i t encore à la fin d u s i è c l e 
dernier , rappe la i t les chasses des anciens temps. 
On faisai t c o n n a î t r e dans les environs q u ' à u n 
j o u r fixé u n taureau serait t u é ; t o u t le monde se 
rassemblait , les uns à cheval, les autres à p ied , 
tous a r m é s de fus i l s . On voyai t parfois ainsi r é u 

nis 5 à 600 chasseurs, don t plus de 100 à cheval . 
Ceux à p ied prenaient pos i t ion sur le m u r d'en
ceinte d u parc, ou sur les arbres, au voisinage de 
l ' endro i t o ù le taureau devait ê t r e t u é . Les cava
liers parcoura ient la f o r ê t , pou r rabattre le t r o u 
peau sur le po in t d é s i g n é . Quand on en é t a i t 
venu là , qu 'on avait s é p a r é u n taureau d u reste 
de la bande, u n des chasseurs, auquel l 'honneur 
de t i r e r le p remie r é t a i t r é s e r v é , met ta i t p ied à 
terre et faisai t f e u . Tous les autres suivaient son 
exemple, et souvent u n taureau recevait plus de 
t rente balles, avant de tomber . L a douleur , les 
cris des chasseurs le t ransporta ient de rage ; i l 
ne c o n s i d é r a i t p lus le nombre de ses ennemis, 
mais se p r é c i p i t a i t sur eux pour leur f a i re payer 
c h è r e m e n t sa v ie . Souvent, i l y en eut de grave
men t b l e s sé s ; souvent, i l m i t les chasseurs dans 
u n te l d é s a r r o i , q u ' i l pu t l eu r é c h a p p e r . Les 
nombreux accidents q u i a r r iva ient dans ces chas
ses f u r e n t cause qu 'on s'y l i v r a t ou jou r s de moins 
en moins . 

On admet que les b œ u f s d ' É c o s s e , q u i v ivent 
main tenant dans les High lands , et q u i g r i m p e n t 
avec ag i l i t é sur les rochers les plus e s c a r p é s , 
et cont r ibuent beaucoup à l 'ornement d u pay
sage, descendent de ces b œ u f s sauvages. Ils en 
ont tous les c a r a c t è r e s , sauf la couleur ; ils sont 
g é n é r a l e m e n t noirs , bruns, r oux , avec les yeux 
et la bouche c e r c l é s de no i r . 

LES TAUREAUX D'ESPAGNE. 

Le taureau d'Espagne, que l'on estime surtout 
pour les combats dans lesquels i l figure comme 
acteur p r inc ipa l , descend d 'animaux t r è s - d o m e s 
tiques. I l v i t tout à f a i t comme u n an imal sau
vage, et ne met pas de toute l ' a n n é e le p ied 
dans une é t a b l e . Le p â t r e c h a r g é de vei l ler sur 
le t roupeau se garde b ien de p a r a î t r e seul 
devant ces an imaux faciles à i r r i t e r ; tou jours 
des chiens v igoureux l 'accompagnent et vei l lent 
à sa s û r e t é ; en outre , i l a en m a i n la f ronde , 
q u ' i l manie t r è s - h a b i l e m e n t . 

On é lève ces taureaux sur tout dans l 'Anda
lousie et dans les provinces basques. Us ne sont 
pas grands, mais beaux, t r è s - v i g o u r e u x , à cornes 
assez longues, t r è s * p o i n t u e s , r e c o u r b é e s en de
hors. A deux ans, on les j o i n t aux grands t r o u 
peaux, q u i ne sont f o r m é s que de t au reaux ; 
s ' i l y avait des vaches, i ls se tueraient entre eux 
à l ' é p o q u e d u r u t . 

On raconte m i l l e traits de l ' humeur v indica t ive 
de ces an imaux . Jamais on ne do i t f r apper un 
bon taureau, car i l se souvient et i l se vengerai t 
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en tuant son offenseur. Chaque taureau a son 
nom ; sur chacun on re l ève des renseignements 
pour d é t e r m i n e r lequel sera le me i l l eu r pour les 

combats. 
Dans les hautes montagnes d u sud de l 'Espa

gne et dans les grandes f o r ê t s de la Castille, on 
rencontre assez souvent de pareils t roupeaux ; 
mais on fa i t bien de s'en é c a r t e r . E n novembre , 
j ' e n ai vu u n p r è s du Picacho de la Yeleta , à 
une a l t i tude de 2,600 à 3,000 m è t r e s au-dessus du 
niveau de la mer. Ces animaux n 'ont que leur 
propre courage pour se garder, et cela su f f i t . Le 
loup n'ose les approcher, et jamais l 'ours ne se 
hasarde à les attaquer. Je ne connais aucun a n i 
ma l q u i s ' i n t é re s se autant que les b œ u f s au com
bat que se l ivrent deux jeunes taureaux. Tous les 
membres du t roupeau sont at tentifs à la lu t t e . 
Nous p a s s â m e s une fois p r è s d 'un t roupeau qu i 
é ta i t tel lement a b s o r b é dans cette contempla t ion 
q u ' i l ne fit nulle a t tent ion à nous. 

E n é t é , les taureaux monten t vers les hau 
teurs, d ' où la neige seule les f a i t descendre. Us 
év i t en t soigneusement les villages, et fonden t 
sur les passants sans avoir é t é p r o v o q u é s . Ce 
n'est qu'avec l 'aide de b œ u f s a p p r i v o i s é s , les p â 
tres é t a n t à cheval, que l ' on peut e n t r a î n e r les 
b œ u f s sauvages sur le l i eu des combats. A u c u n de 
ceux qu i ont v é c u en l i b e r t é ne supporte l 'at
tache n i les mauvais t rai tements , et chercher à 
enlever les ind iv idus q u i doivent se bat t re , c'est 
joue r sa vie . 

On f a i t r emonter l 'o r ig ine des combats de 
taureaux au temps des Romains , et l ' o n regarde 
ces j e u x cruels comme u n reste des combats d u 
c i rque , avec lesquels les vainqueurs du monde 
cherchaient à dis traire les peuples s u b j u g u é s des 
fers dont ils les chargeaient. Aussi , j u s q u ' à la 
c o n q u ê t e des Maures, les cirques de l 'Espagne 
ne s 'ouvraient pas s p é c i a l e m e n t à des taureaux, 
mais à toutes sortes de b ê t e s et à des gladiateurs . 

Les Sarrasins r e t i r è r e n t les Espagnols de la 
barbarie o ù ils v é g é t a i e n t , et leur a p p o r t è r e n t , 
avec des c h a î n e s d o r é e s , les arts, le germe d é j à 
d é v e l o p p é des sciences, et la c iv i l i sa t ion . Les 
combats de b ê t e s ne pouvaient ê t r e t o l é r é s par 
ces c o n q u é r a n t s chevaleresques; ils les r empla 
c è r e n t par des tournois pleins de noblesse et de 
galanterie. Mais cette part ie indomptab le d e l à 
na t ion , q u i , r e t r a n c h é e d e r r i è r e ses montagnes 
inaccessibles, conservait avec la r u s t i c i t é de ses 
m œ u r s l ' é n e r g i e de la l i b e r t é , n ' é t a i t n i assez 
r iche pour avoir des cirques rempl i s d 'an imaux 
é t r a n g e r s , n i assez c ivi l i sée pour s'amuser d 'un 
tournois dans leque l on se servait d'armes cour

toises (non tranchantes) . Les f o r ê t s de leurs mon
tagnes leur fournissaient des taureaux sauvages 
q u i r e m p l a c è r e n t les l ions de la L i b y e et les cro-

' codiles d u N i l ; des braves, don t le corps et le 
I c œ u r s ' é t a i e n t endurcis dans de continuelles ex

cursions contre les oppresseurs de la patr ie , con-
[ t i n u è r e n t le r ô l e des gladiateurs, sous le n o m de 
| toreadores, et c'est p e u t - ê t r e à ces vieux souve-
j n i r s que ceux d ' a u j o u r d ' h u i do iven t la haute 
j c o n s i d é r a t i o n dont i ls jouissent p a r m i le peuple. 

E n f i n , Fe rd inand et Isabelle pa rv in ren t à chas-
! ser d'Espagne les descendants d é g é n é r é s des 
; c o n q u é r a n t s . Les tournois r e s t è r e n t pour les 
| plaisirs de la cour , et les combats de taureaux 
i pour ceux du peuple. Les premiers occa s ionnè 

rent , c o m m e on sait, p lusieurs accidents m é m o r a 
bles, et l ' on y r e n o n ç a ; c o m m e dans les seconds 
i l ne p é r i s s a i t que des gens sans importance , 
on les conserva. Depuis , la p o l i t i q u e s'en empara 
comme d 'un agent u t i l e pour agir sur les mas
ses ; on d é p l o y a souvent dans ces combats tout 

i le luxe , toute la magnif icence des anciens tour-
| nois, et d è s lors ces p é r i l l e u s e s joutes eurent 
i aussi leurs lo is , leurs r è g l e s , é t a b l i e s sur le point 
j d 'honneur . 

Tous les Espagnols, ceux de la m è r e - p a t r i e , 
j comme ceux d u Nouveau-Monde, sont des ama-
j teurs p a s s i o n n é s de ces spectacles, q u i pouvaient 

plaire aux anciens Romains , mais q u i r é p u g n e n t 
à des peuples c iv i l i sé s . E n Espagne, le taureau 
est en honneur ; i l j o u i t de la m ê m e estime que 
l ' on accorde au z é b u dans l ' Inde , i l devient le 
h é r o s d 'une j o u r n é e , et l 'Espagnol l u i sacrifie 
t o u t . Aussi le peuple entier p r e n d - i l part aux 
combats que l i v r e n t au taureau des gens spé
c iaux n o m m é s toreadores. 

I l y a des combats q u i consistent en de simples 
lut tes , g é n é r a l e m e n t peu dangereuses, auxquel
les tous les spectateurs pa r t i c i pen t en quelque 
sorte. Ces combats , o u p l u t ô t ces divertissements, 
ont o rd ina i remen t l i e u sur la place d u m a r c h é . 

| Toutes les rues q u i y conduisent sont f e r m é e s 
j par des p lanches ; à l ' une d'elles est une ouver-
i tu re q u i sert d ' e n t r é e , et chacun y est admis 
I moyennant une certaine somme. 

U n n é g o c i a n t de Jasiva de San-Fel ipe nous in-
| vi ta à assister à u n pare i l c o m b a t . Nous d o m i 

nions de chez l u i toute la place. C ' é t a i t u n spec
tacle cur ieux . Les portes des maisons é t a i e n t 
f e r m é e s ; les spectateurs, p a r m i lesquels les fem-

, mes, na ture l l ement , é t a i e n t en g r and nombre , 
| garnissaient toutes les f e n ê t r e s . A u m i l i e u de la 
I place s ' é leva i t une estrade pour la m u s i q u e , q u i 
I j o u a i t d 'autant p lus f o r t que le b r u i t augmen ta i t 
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^ davantage. T o u t l'espace d e s t i n é au combat é t a i t 
e n c o m b r é de gens. Je ne pouvais comprendre 
d 'où ils é t a i e n t sortis, n i o ù ils se re t i re ra ien t 
quand a p p a r a î t r a i t le h é r o s . Je voyais b i en quel
ques é c h a f a u d a g e s d r e s s é s , mais ils é t a i e n t i n 
suffisants pour por te r t o u t ce monde . Us de
vaient cependant suf f i re . Quelques coups f r a p p é s 
à la porte de la cour o ù é t a i e n t les taureaux, aver
tirent de l ' e n t r é e prochaine des acteurs sur la 
scène. A u s s i t ô t , la masse humaine s ' é c l a i r c i t ; 
en un instant, les estrades, o u pour m i e u x dire 
les poteaux et les quelques planches f u r e n t c o u 
verts de spectateurs. Ces gens g r impa ien t lès 
uns sur les autres comme des singes. Les ga
mins é t a i en t sous les é c h a f a u d a g e s , noncha lam
ment é t e n d u s à plat ventre. A certaines maisons, 
é ta ient p r é p a r é s des refuges contre le taureau. 
On avait a t t a c h é aux corniches des poutres ou 
des planches, mais si minces , qu 'on y pouvai t à 
peine poser u n p ied ; c ' é t a i t pour tan t suffisant 
pour é c h a p p e r aux coups de l ' a n i m a l . D u hau t 
des estrades pendaient des cordes en nombre éga l 
à celui des personnes q u i pouvaient se loger sur 
ces é c h a f a u d a g e s p r i m i t i f s ; ces cordes por ta ient 
des n œ u d s de distance en distance, et servaient 
à la fois à g r imper rap idement sur l 'estrade et à 
s'y main ten i r . Des spectateurs avaient pr is place 
sur des bancs, dans l 'encoignure des portes ; d'au
tres é t a i e n t sous les portes, t ou t p r ê t s à les fer
mer ; d'autres aussi avaient garn i leurs portes 
avec de fortes planches. Sur l'estrade des m u 
siciens é ta i t encore suspendue une centaine de 
personnes, aussi s ' é c rou la - t - e l l e . 

Mais les portes de la cour s 'ouvrent à deux 
battants. L 'ob je t de l 'attente et de l ' admi ra t ion 
géné ra l e , u n jeune taureau , se p r é c i p i t e sur la 
place. A l ' instant tous sont assis sur leurs é c h a 
faudages. L 'honorable a s s e m b l é e salue l ' an ima l 
par u n rugissement sans f i n . Celui-ci regarde, 
é t o n n é , au tour de l u i . Cette r é u n i o n v a r i é e , ce | 
b ru i t i n a c c o u t u m é le surprennent . H f rappe du j 
pied, i l agite la t ê t e , i l mon t r e ses cornes, mais 
ne bouge pas. Les spectateurs s ' e x a s p è r e n t , les 
femmes grondent , agitent leurs moucho i r s , qua
l i f ient le taureau de « f e m m e l â c h e , m i s é r a b l e 
vache » ; les hommes sont encore plus é n e r g i 
ques dans leurs expressions. Us cherchent par 
des in ju res de toute sorte à l ' i r r i t e r . C'est un 
b ru i t effroyable ; ce sont des s i ff lements sur 
vingt tons d i f f é r e n t s , des cris , des hur lements , 
des applaudissements, des coups de b â t o n con
tre les estrades, les portes; les moucho i r s s'agi
tent, le taureau reste i m m o b i l e et stupe"ail . 
Sa pos i t ion n ' é t a i t pas des plus a g r é a b l e s . De 

toutes parts des gens q u i paraissent p l u t ô t fous 
que s e n s é s , et pas une issue pour sor t i r de cette 
r é u n i o n d ' a l i é n é s ; i l y avait là de q u o i donner à 
r é f l é c h i r , m ê m e à u n taureau 1 

Mais le cours de ses r é f l e x i o n s a l la i t ê t r e i n 
t e r r o m p u : le noble peuple espagnol é t a i t i m p a 
t i e n t ; on met en usage d'autres moyens. 

Lentement s 'entr 'ouvre une porte, i l en sort 
une longue perche t e r m i n é e par une pointe a c é 
r é e ; elle s 'allonge, puis a p p a r a î t l ' h o m m e q u i la 
t i en t . I l s'avance p r u d e m m e n t , et porte u n coup 
violent dans la croupe de l ' an ima l , mais sans 
s u c c è s . Celui -c i c ro i t que ce n'est qu'une p i q û r e 
de mous t ique ; i l agite la queue, comme pour 
chasser l 'insecte et ne bouge plus. On emploie 
d'autres p r o c é d é s ; on a recours m ê m e au para l 
l é l o g r a m m e des forces ; de deux cô t é s à la fois 
on frappe la croupe d u taureau. E n f i n i l f a i t 
quelques pas. Des f l è ches l a n c é e s avec des sar-

i bacanes, des chapeaux, des mouchoi rs p leuvent 
sur l u i . I l est f u r i e u x , t o u t son corps t r emble de 
rage, i l se p r é c i p i t e vers une par t ie de la place, 
et en balaye les spectateurs, mais pour u n ins
tan t seulement. A peine a-t- i l p a s sé , que ceux-ci 
sautent de nouveau en bas de leurs s i èges os
ci l lants et poursuivent leur f a v o r i . 

Us sont v ra imen t i m p r u d e n t s . Pendant que le 
taureau passe p r è s des maisons, les uns le 
prennent par les cornes, les autres l u i donnent 
des coups de p ied de haut en bas, d'autres en
core se met ten t à d ix pas devant l u i , l 'exci tent , 
et quand i l se p r é c i p i t e sur eux, ils sont tou jour s 
assez lestes pour g r i m p e r sur u n é c h a f a u d a g e . 
L a p lupar t f o n t preuve de courage, quelques-
uns, par contre , de l â c h e t é ; ils se contentent de 
fa i re d u b r u i t , ou de f rapper la b ê t e à travers des 
trous p r a t i q u é s dans les portes. U n h o m m e sur
tou t excite notre m é p r i s : en t r 'ouvrant à peine sa 
porte , i l donne u n coup au taureau qu i passe, et 
se h â t e de la re fe rmer au mo ind re mouvemen t 
que fa i t l ' an ima l . 

J 'ai p u voir là combien les Espagnols connais
saient leur a m i . Les t r é t e a u x les plus bas n ' é 
ta ient q u ' à l m , 3 0 de terre , le taureau pouvai t y 
at teindre les spectateurs avec ses cornes ; ma i *j 
ceux-ci, dès qu ' i l a r r iva i t , saisissaient des p i è c e s 
plus é levées de l 'estrade, levaient les jambes, et 
restaient ainsi suspendus j u s q u ' à ce que l ' a n i m a l 
e û t p a s s é . 

E n f i n , six taureaux f u r e n t ainsi mis en f u r e u r 
et poursuivis par les hommes et les chiens, j u s 
q u ' à ce que leurs forces fussent é p u i s é e s . Leurs 
maux se t e rmina ien t quand apparaissait le b œ u f 
domest ique charge de les ramener à l eur é c u r i e . 
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Cette fois le divertissement se passa sans autre 
accident que l ' é c r o u l e m e n t d'une estrade. Mais, 
dans d'autres occasions, i l s u f f i t qu 'une planche 
casse pour qu ' un malheur a r r ive . A l 'une des der
n iè res lut tes, deux hommes avaient perdu la vie . 
Les Espagnols ne se d é r a n g e n t pas p o u r si peu ; la 
police m ê m e ne fa i t r i en pour p r é v e n i r , j e ne d i r a i 
pas un te l entr 'acte, car le j e u cont inue tou jour s . 
Dans le cas que j ' a i v u , elle se borna à i n d i 
quer aux gens r e n v e r s é s , des places moins dange
reuses; elle prenait d 'ail leurs une par t active au 
divertissement. 

Ces courses sont pour les Espagnols, une s im
ple d is t rac t ion d u d imanche ; les vrais combats 
de taureaux sont des f ê t e s solennelles, les plus 
grandes de toute l ' a n n é e . A M a d r i d et à Sévi l le , 
i l y en a chaque dimanche pendant l 'é té ; dans les 
autres vil les, i l n 'y en a d 'ordinaire qu 'une fois 
par an, mais q u i duren t t rois jours de suite. Le 
voyageur q u i reste assez longtemps en Espagne, 
ne peut manquer l 'occasion d'assister à pare i l 
combat , comme j ' e n ai vu à M u r c i e . 

Dès l ' a p r è s - m i d i le monde se pressait dans les 
rues q u i conduisaient à la place du combat . Des 
voitures de toute e s p è c e , regorgeant de monde, 
se croisaient avec des v é h i c u l e s vides, q u i reve
naient pour al ler chercher de nouveaux specta
teurs. A l ' e n t r é e du cirque s'agitait une foule 
nombreuse, c r iant et j u r a n t , b ien que les portes 
fussent ouvertes depuis plusieurs heures, et que 
les plus pauvres des habitants de la v i l le et les 
paysans, avares comme par tou t , eussent d é j à 
choisi et o c c u p é leur place depuis m i d i . C inq 
heures durant , ils durent supporter toutes les ar
deurs d 'un soleil b r û l a n t , pou r avoir de l ' o m 
bre pendant la r e p r é s e n t a t i o n ; mais ces g e n s - l à , 
p o u r v u qu ' i ls puissent t r anqui l l ement j o u i r d u 
spectacle, passent par-dessus t o u t . L'aspect de 
l ' a m p h i t h é â t r e é t a i t surprenant . Les ind iv idus 
disparaissaient dans une masse compacte, d ' o ù 
ne sail laient que les ceintures rouges des h o m 
mes et les f ichus aux vives couleurs des femmes. 
D u c ô t é du solei l , les parapluies é t a i e n t ouverts 
pour garant i r des rayons b r û l a n t s . Quelques 
jeunes gens agitaient des drapeaux rouges sur 
lesquels f igura ien t des t ê t e s de b œ u f b r o d é e s . 
Beaucoup é t a i e n t mun i s de porte-voix pour pou
vo i r augmenter le b r u i t , par fa i re encore les cris 
et les hur lements q u i s ' é l eva ien t de cette masse. 

Notre place, encore e x p o s é e aux rayons d u so
l e i l , se t rouva i t à c ô t é de la por te q u i conduisai t 
à la cage des taureaux. A notre gauche é t a i t la 
por te par laquelle devaient entrer les combat 
tants, et sor t i r les b ê t e s mortes ; à notre dro i te , 

la loge des a u t o r i t é s ; devant nous, et s épa rée 
seulement par une planche, l ' a r è n e , assez vaste 
pour que v ing t ou trente chevaux puissent y ma
n œ u v r e r à l'aise. Celle-ci avait env i ron soixante 
ou quatre-vingts pas de d i a m è t r e ; le sol en était 
assez u n i , mais elle é t a i t pleine de noyaux de 
p ê c h e s et d 'autres d é b r i s de f r u i t s qu 'on y jetait 
con t inue l l ement . U n m u r de planches d'environ 
l m , 50 de hauteur , l ' en toura i t , et à la face i n 
terne de ce m u r , à u n d e m i - m è t r e du sol envi
ron , é t a i t une sail l ie assez large, servant de mar
chepied pour f r a n c h i r cette cloison. U n chemin 
é t ro i t pour les toreros é t a i t m é n a g é entre l'en
ceinte et les v i n g t ou t rente bancs rése rvés aux 
spectateurs. Tous ces bancs é t a i e n t couverts de 
monde, et de nouveaux arr ivants disputaient un 
coin aux premiers occupants. Au-dessus, venaient 
les places r é s e r v é e s , et plus hau t encore les loges, 
où l ' on pouvai t vo i r les dames d e l à v i l l e , en gran
de to i le t te . La loge d e s a u t o r i l é s ou de l'alcade pré
sidant le combat , é t a i t tendue de damas rouge, 
avec les armes de la v i l l e ; les autres avaient plus 
de s i m p l i c i t é . L e t o i t des loges por ta i t encore 
des spectateurs. Des centaines de personnes, qui 
n'avaient p robablement pu t rouver place en bas, 
s'y tenaient , le parasol à la m a i n . Ce n'est qu'en 
voyant cette f ou l e q u ' o n c o m p r e n d comment une 
a r è n e peut r e n f e r m e r de douze à v ing t m i l l e per
sonnes. 

Chaque spectateur . agissait sans se p réoccu
per des voisins, et j e compr i s alors la significa
t ion du proverbe : Il se comporte comme au com
bat de taureaux. Pas un n ' é t a i t t r anqu i l l e ; tous 
remuaien t , q u i ses bras, q u i son parapluie ou 
son é v e n t a i l ; i ls c r ia ien t , j e t a ien t des f r u i t s tout 
autour d 'eux, cherchaient , en u n m o t , par tous 
les moyens possibles à ressembler à des bêtes 
sauvages. 

A l 'heure d é s i g n é e , l 'alcade pa ru t dans sa loge. 
Les grandes portes s 'ouvr i rent et les toreros pa
r u r e n t en s c è n e . E n t ê t e , é t a i t u n a lguaz i l , à che
va l , dans son costume an t ique ; i l é t a i t su iv i par les 
espadas, banderilleros et cacheteros, puis venaient 
les picadores, et f i na l emen t u n attelage de trois 
mules superbement h a r n a c h é e s . Les combattants 
é t a i e n t r i c h e m e n t v ê t u s ; i ls avaient des v ê t e 
ments é t r o i t s , b r o d é s sur toutes les coutures , et 
des manteaux de soie rouge , b r o d é s d ' o r ; leurs 
culot tes, de m ê m e , avaient des broderies d'or 
L e u r veste cour te é t a i t recouverte d 'argent ; on y 
avait fixé des plaques d 'argent é p a i s s e s , entou
r é e s de pierres p r é c i e u s e s ; des franges d 'o r re
tombaien t en bas des é p a u l e s . Tous por ta ien t 
une loque noi re , en é t o f f e de laine t r è s - s e r r é e • 
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ils é t a i e n t c h a u s s é s de souliers l é g e r s , à boucles 
d'argent. Les banderi l leros por ta ient sur leurs 
bras, au l i eu d u manteau , des morceaux d ' é to f f e 
de soie de couleur voyante. Le costume des 
picadores d i f f é r a i t . L e u r veste é t a i t aussi r i che 
que celle des autres ; mais i ls avaient des pan 
talons de c u i r é p a i s , et les pieds, les jambes et 
la cuisse d ro i te p r o t é g é s par une cuirasse de 
fer ; la t ê t e recouverte d ' u n chapeau de f eu t r e , à 
larges bords, et o r n é s de rubans . I l s monta ien t 
de vieux chevaux, de m i s é r a b l e s rosses, qu ' i l s 
excitaient au moyen d ' u n é p e r o n fo rmidab le ,* f ixé 
à leur p ied gauche. I l s é t a i e n t sur des selles à ar
ç o n s é l evés , à grands et lourds é t r i e r s de fe r , en 
forme de sabots. 

Us se d i r i g è r e n t vers la loge de l 'alcade, s ' in
c l i n è r e n t devant l u i , puis s a l u è r e n t l'assistance. 
L'alguazil adressa au r e p r é s e n t a n t de l ' a u t o r i t é 
quelques mots q u i disparurent au m i l i e u d u 
b ru i t g é n é r a l . I l demandai t la permiss ion de 
commencer la r e p r é s e n t a t i o n . L'alcade se leva 
et jeta la c lef de la cage des taureaux à l 'a lguazi l . 
Celui-ci la p r i t , se d i r igea vers la por te , et la 
r e m i t à un valet . Les espadas j e t è r e n t leurs m a n 
teaux, se m i r e n t sur la balustrade, et, comme 
les banderi l leros , p r i r e n t des capas dans la m a i n . 
Les picadores se d i r i g è r e n t vers u n e m p l o y é , 
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p r é p o s é aux armes, q u i leur r e m i t des lances, 
longues de 2 à 3 m è t r e s , de 4 c e n t i m è t r e s à peu 
p r è s de d i a m è t r e , et t e r m i n é e s par une pointe 
t r è s - a c é r é e , à t ro is t ranchants , mais pas assez 
longue pour p é n é t r e r avant dans les chairs du 
taureau. Les p r é p a r a t i f s é t a i e n t finis. 

Jusqu ' ic i le spectacle, i l f au t l 'avouer, avait eu 
quelque chose d ' imposant et d ' a t t r ayan t ; i l 
a l la i t en ê t r e au t rement . On n 'avait encore eu 
affa i re q u ' à des hommes ; les b ê t e s a l la ient en
t re r en s c è n e . 

On ouvre les portes de l ' é c u r i e , pour fa i re sor
t i r le taureau. Cette é c u r i e est u n large coulo i r , 
o ù viennent s 'ouvrir plusieurs cellules en plan
ches, dans chacune desquelles est u n taureau 
qu 'on y a f a i t p é n é t r e r souvent avec beaucoup 
de peine, et p r inc ipa lement avec l 'aide d 'un 
b œ u f domest ique. L à , on excite l ' an ima l pen
dant plusieurs heures, o u , c o m m e disent les Es
pagnols, on le p u n i t . On le f rappe avec u n b â t o n 
t e r m i n é par des aigui l les t r è s - a c é r é e s , q u i p é n è 
t ren t la peau, causent des blessures d o u l o u r e u 
ses, mais sans perte de sang. On do i t se figurer 
quelle do i t ê t r e la f u r e u r d u malheureux capt if , 
q u i ne peut se re tourner dans son é t r o i t e p r i son , 
et avec quel le j o i e i l se p r é c i p i t e au dehors, d è s 
que les portes l u i sont ouvertes. Pour L' irr i ter 

11 — 184 
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encore davantage, on l u i fixe dans le cou la 
devise, consistant c i un grand n œ u d de rubans de 
couleur vive, ma in tenu par une a igu i l l e de f e r 
garnie d ' h a m e ç o n s . 

Dès que les portes sont ouvertes, l ' an ima l sort 
en courant et en poussant de sourds g é m i s s e 
ments. Surpr is de se t rouver en ce l i eu , i l s ' a r r ê t e 
et je t te au tour de l u i des regards inquiets e t 
é t i n c e l a n t s , puis i l se p r é c i p i t e , t ê t e b a i s s é e , sur 
l ' un des banderi l leros. L ' h o m m e at tend t r a n 
qu i l l emen t le taureau, agite son drapeau de
vant ses yeux et se re t i re en le conduisant à 
l ' u n des picadores. Celui-c i , i m m o b i l e en selle, 
la lance en avant, f a i t quelques pas pour a t t i rer 
à l u i la b ê t e fur ieuse , mais de m a n i è r e à t o u 
jours l u i p r é s e n t e r le cô t é d r o i t . L e taureau 
est a r r ivé en face d u cavalier ; i l s ' a r r ê t e , i l f rappe 
le sol d u pied, je t te le sable d e r r i è r e l u i , r emue 
la queue, roule les yeux, puis , t ou t à coup , i l 
baisse la t ê t e et se p r é c i p i t e sur le cheval , mais 
i l rencontre la lance d u picador. L a violence d u 
choc repousse en a r r i è r e le cheval et le cavalier. 
Rugissant de rage et de douleur , l 'agresseur se 
re t i re en secouant son cou d é c h i r é par la lance, 
et f o n d soit sur l ' u n des combattants à p ied , dont 
les manteaux rouges ne f o n t qu 'augmenter sa f u 
reur, soit sur un autre picador q u i agit comme 
le premier , et tous e x é c u t e n t la m ê m e m a n œ u 
vre j u s q u ' à ce que l ' an ima l s ' a r r ê t e é p u i s é o u 
tombe m o r t . Mais i l ar r ive souvent q u ' u n cava
l ie r ma ladro i t ne peut é v i t e r l 'atteinte d u f o r m i 
dable r u m i n a n t , q u i , d 'un coup de corne é v e n t r e 
son cheval et le renverse sur la p o u s s i è r e . Le 
cheval, m o r t ou mourant , est d é b a r r a s s é de sa 
selle, pendant que les banderi l leros occupent le 
taureau sur u n autre po in t , et a b a n d o n n é ; sur 
la place o ù i l est t o m b é . 

C'est pendant ces combats à outrance que les 
spectateurs mon t ren t une s i n g u l i è r e impa r t i a 
l i t é en c r i an t t o u r à tour : « Bravo, taureau I 
bravo, matador ! » selon que l ' u n ou l ' au t re 
p a r a î t sur le po in t de terrasser son adversaire ; 
mais à ces cris s'en jo ignen t d'autres q u i d é n o 
tent la plus grande i n s e n s i b i l i t é : a V a , cheval, 
te fa i re g u é r i r à l ' h ô p i t a l ! Vo i s , pe t i t cheval , que l 
taureau t u as devant t o i 1 Sais-tu main tenant à 
q u i t u as a f fa i re? » etc. , le tou t a c c o m p a g n é de 
rires grossiers. Plus la blessure est p rofonde , 
plus les applaudissements sont t u m u l t u e u x ; 

c'est avec une v é r i t a b l e f r é n é s i e que l ' on salue 
la chute d ' un p icador . L ' u n d'eux tomba et 
f r appa de la t ê t e la balustrade; on l ' empor ta , le 
croyant m o r t ; mais i l en f u t q u i t t e pour une 
syncope et une l é g è r e é g r a t i g n u r e au-dessus de 

l ' œ i l . U n autre eut le bras l u x é . L e p r e m i e r au
ra i t é t é t u é avec son cheval , si les banderi l leros 
n'avaient d é t o u r n é sur eux l ' a t t en t ion du taureau. 

Cette p r e m i è r e passe dure env i ron u n quart 
d 'heure, plus o u moins , suivant la b o n t é , c'est-
à - d i r e la f u r e u r d u taureau . Plus i l a t u é de che
vaux, plus i l est en honneur . Les picadores sont 
souvent en g rand danger, mais les toreros à pied 
les d é l i v r e n t ; c eux -c i é c h a p p e n t en franchissant 
rap idement la c l ô t u r e . L e u r ag i l i t é est remar
quable , l eur i n t r é p i d i t é au-dessus de toute i d é e . 
L ' u n d'eux saisit le taureau par la queue, le fa i t 
t ou rne r plusieurs fo i s sans que l ' an ima l puisse 
l ' a t t e indre . I l en est d'autres que le taureau va 
at te indre ; mais i ls l u i lancent l eu r drapeau sur 
les y e u x ; et i ls peuvent ainsi é c h a p p e r à ses 
poursuites. 

L e taureau a r e ç u su f f i samment de coups de 
lanceà une sonnerie de t rompe t t e ind ique la se
conde passe. Les picadores qu i t t en t l ' a r è n e . Alors 
quelques-uns des combattants à p i e d prennent 
en m a i n les banderillas, f o r m é e s de b â t o n s so
lides, longs d 'envi ron 50 cent . , garnis de rubans, 
et m u n i s d 'une poin te de f e r en h a m e ç o n . 
Chaque bander i l le ro , tenant deux de ces armes, 
excite le taureau , et au m o m e n t o ù celui -c i fond 
sur l u i , i l l u i enfonce dans l a nuque , d é j à la 
b o u r é e par les coups de lance, ses deux bande
r i l las c r o i s é e s . E n v a i n , l ' an ima l cherche à s'en 
d é b a r r a s s e r ; sa rage ne f a i t que s ' a c c r o î t r e . 11 
se p r é c i p i t e sur u n second bander i l l e ro , sur un 
t r o i s i è m e ; à chaque fois , i l r e ç o i t de nouveaux 
ins t ruments de suppl ice , sans j ama i s atteindre 
l ' h o m m e , q u i f u i t r ap idement par u n saut de 
c ô t é . E n c i n q minutes , plus d 'une demi-douzaine 
de banderi l las l u i sont e n f o n c é e s dans la nuque . 
Elles f rappent l ' une contre l ' au t re , se recourbent 
de tous c ô t é s , mais demeuren t sol idement i m 
p l a n t é e s . 

Si le bander i l l e ro veut a c q u é r i r o u souteni rune 
c é l é b r i t é et se fa i re c o u v r i r d 'applaudissements 
enthousiastes, i l r i sque une passe t r è s - p é r i l l e u s e : 
i l pose le p ied gauche entre les cornes de l 'ani
m a l , p r end son é l a n en m ê m e temps que le 
taureau r e l è v e la t ê t e , l u i pose le p i e d d r o i t sur 
le garrot , et d ' un b o n d se j e t t e à c i n q o u six pas 
d e r r i è r e l u i . 

Une nouvel le sonnerie de t rompet tes annonce 
la t r o i s i è m e passe, et le p r e m i e r e s p â d a , u n v ra i 
type de bravo, tenant dans sa m a i n d ro i t e une 
é p é e longue, solide, po in tue , à doub le t r anchan t , 
et dans sa m a i n gauche la muleta (pe t i t drapeau 
rouge) , ent re en s c è n e . 

A p r è s avoir s a l u é l 'alcade et le p u b l i c , i l se 
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place devant le taureau que les picadores ces
sent de harceler, et une lu t te à m o r t s'engage 
auss i tô t . L ' a n i m a l se p r é c i p i t e sur ce nouve l ad
versaire, et, dans l ' ins tant o ù i l c ro i t l ' a t te indre 
de ses cornes redoutables, c e l u i - c i se j e t t e les
tement sur le c ô t é , l u i p r é s e n t e la po in te de l ' é -
pée au d é f a u t de l ' é p a u l e , et mon t r e aux specta
teurs q u ' i l pou r ra i t le tue r . Mais, pour prouver 
qu ' i l ne redoute pas le combat , i l r e l è v e la 
pointe de l ' épée , et m i l l e cris de : « bravo ! 
bravo! matador 1 » f o n t r e t en t i r l ' a r è n e . L e 
taureau se r e tourne ; i l vo i t son antagoniste q u i 
l 'attend de p ied f e rme , et, p o u r la seconde fo i s , 
i l s ' é l ance sur l u i la t ê t e et les cornes basses. 

A p r è s plusieurs passes, pendant lesquelles le 
matador f a i t preuve d 'autant de courage que d'a
dresse, i l finit par l u i p longer son é p é e au d é 
faut de l ' é p a u l e , et i l le renverse ro ide m o r t . 
Quatre mules couvertes de harnais magnif iques 
viennent enlever le cadavre, pendant que le ma
tador r e ç o i t les f é l i c i t a t i o n s bruyantes de la fou le 
et quelquefois les encouragements plus solides 
des grands. 

A p r è s avoir é g a l e m e n t e n l e v é les cadavres 
des chevaux t o m b é s dans l ' a r è n e , les flaques de 
sang sont recouvertes de sable, et la place est 
libre pour u n nouveau combat . 

I l n ' é s t pas rare, lors d 'une grande f ê t e , d'a
voir quinze ou v i n g t taureaux à me t t r e à m o r t 
dans la j o u r n é e . P a r m i eux, i l s'en t rouve parfois 
un d'une h u m e u r t e l l ement pac i f ique , q u ' a p r è s 
un premier mouvement de c o l è r e , i l se calme 
m a l g r é tous les moyens don t o n se sert p o u r l ' i r 
r i t e r ; i l se p r o m è n e t r a n q u i l l e m e n t dans l ' a 
rène en r u m i n a n t . Les in ju res , les outrages des 
t o r é a d o r s , les hourras des spectateurs, les ban
derillas m ê m e , r i e n ne peut l ' é m o u v o i r et l u i 
faire prendre une a t t i tude tan t soit peu mena
ç a n t e ; dans ce cas, le bander i l l e ro d é s a p p o i n t é 
se tourne vers le pub l i c d 'un a i r i n t e r roga t i f : 
« Banderillas de fuego, fuego l » s ' é c r i e - t - o n , et 
alors on remplace les banderi l las ordinaires par 
des banderi l las , a r m é e s de p é t a r d s q u i é c l a t e n t , 
en entrant dans la cha i r d u taureau : le b r u i t , 
la f u m é e , la chaleur exci tent alors le taureau et 
le rendent d igne de l ' é p é e d u matador . Si les 
banderillas de fuego restent encore sans effet , 
un c r i s ' é lève de l ' a m p h i t h é â t r e : Perros, perrosl 
(des chiens), et des dogues ( I ) d r e s s é s p o u r cet 
emplo i sont l a n c é s contre le t rop pac i f ique an ima l . 
Le taureau souvent les en l ève avec ses cornes et 
les é v e n t r e , mais d è s que l ' u n d'eux a p u s'atta-

(i) Voyez, tome I, p. 401. 

cher à son museau ou à son fenon, i l ne l â c h e 
pas, m a l g r é les brusques mouvements d u t au
r e a u ; i l reste suspendu, et b i e n t ô t quelques 
autres dogues l ' i m i t e n t ; l ' a n i m a l est alors pe rdu ; 
é p u i s é de rage, ne m é r i t a n t plus l ' honneur d 'un 
coup d ' é p é e , i l t ombe avec les jar re ts c o u p é s par 
une medialuna (croissant), et r e ç o i t d u cachetero 
u n coup d u n pet i t po ignard à la nuque . 

I l arr ive parfois que les t o r é a d o r s sont sans 
armes pour attaquer le taureau. A p r è s s ' ê t r e 
assez longtemps laissé poursuivre, tou t à coup 
l ' u n d'eux se je t te sur l u i , le saisit par les cornes 
et le renverse net par u n mouvement de surprise. 
S ' i l manque son coup , les autres se je t tent tous 
à la fois sur l ' an ima l , le saisissent par les jambes, 
par la queue, par les oreil les, par les cornes. Si 
l a m a n œ u v r e des t o r é a d o r s n'est pas e x é c u t é e 
avec une grande p r é c i s i o n , i l arr ive o rd ina i re 
m e n t que quelques-uns d 'entre eux sont b le s sés 
o u m ê m e t u é s . 

Au t r e fo i s , dans le cas o ù un matador en r é 
pu ta t ion m o u r a i t courageusement dans le c i rque , 
le gouvernement faisait une pension à sa veuve 
et à ses enfants ; mais , quand u n s imple p icador 
é t a i t é v e n t r é , o n n ' y prenai t pas garde. 

Assez souvent, a p r è s plusieurs autres m a n i è r e s 
de combat t re , q u ' i l serait t rop l o n g de rappor te r 
i c i , le spectacle finit par une bouf fonner ie q u i 
amuse beaucoup le pub l i c . U n matador seul , v ê t u 
t r è s l é g è r e m e n t , a r m é seulement d'une courte 
é p é e , est i n t r o d u i t dans l ' a r è n e . On l u i donne, 
pour toute re t ra i te , u n tonneau de c h ê n e é p a i s , 
r e l i é de bons cercles de fe r . Lorsque le taureau 
le sui t de t rop p r è s , i l se je t te dans le tonneau 
sur lequel l ' an ima l é p u i s e sa f u r e u r en le faisant 
rou le r avec violence dans l ' a r è n e . Chaque fois 
q u ' i l cesse des efforts inut i les , le t o r é a d o r s ' é 
lance au dehors, l 'at taque, le h a r c è l e et se r é f u 
gie a u s s i t ô t dans sa pet i te ci tadelle, que l ' an i 
m a l , e x a s p é r é , f a i t rou le r de nouveau en cher
chant à la briser . Lorsque le peuple s'est assez 
a m u s é de ce spectacle, i l ordonne la m o r t . L e 
matador é p i e son ennemi , saisit u n m o m e n t 
favorable , et l u i plonge son é p é e dans le c œ u r . 

E n Espagne, l ' é t a t de t o r é a d o r n'est po in t en
t a c h é d 'abject ion ; on a v u assez souvent des 
of f ic ie r s s u p é r i e u r s , des grands , des princes 
m ê m e , descendre dans l ' a r è n e et fa i re preuve 
pub l iquemen t de leur courage et de l eu r a g i l i t é . 

On ne peut se figurer avec quel le passion les 
Espagnols assistent aux combats de taureaux. 
Ce ne sont pas seulement les hommes q u i se 
por t en t en fou l e à de pareils spectacles, mais 
aussi les f e m m e s , souvent m ê m e elles a m è -
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nent avec elles leurs enfants à la mamel le . 
Dans les petites vil les d'Espagne, i l se f o r m e 

avant chaque combat une soc i é t é q u i avance les 
sommes n é c e s s a i r e s , et se partage ensuite les 
b é n é f i c e s . I l f au t louer l ' a r è n e o u en fa i re cons
t r u i r e une en bois , acheter des taureaux, payer 
les f ra is de l eu r t ranspor t , se p rocurer tous les 
objets n é c e s s a i r e s , verser une certaine somme, 
assez c o n s i d é r a b l e , au gouvernement , ache
ter envi ron quarante chevaux et payer les 
toreros. Deux combats de M u r c i e auxquels j ' a i 
a s s i s t é , c o û t è r e n t à la soc i é t é plus de 110,000 
r é a u x ; mais cette somme f u t couverte par la 
recette de la p r e m i è r e j o u r n é e . U n taureau ne 
c o û t e pas moins de 2,000 r é a u x ; i l monte sou
vent j u s q u ' à 6,000, c 'es t -à -d i re de 500 à 1,500 
f rancs . Les toreros r e ç o i v e n t j u s q u ' à 5,000 f rancs . 
Us s'amassent ainsi une jo l i e f o r t une , et devien
nen t pour quelques instants les h é r o s d u j o u r . 

2° Les bœufs errants ou redevenus sauvages de VAmérique 
du Sud. 

Des bœufs domestiques rédevenus sauvages se 
rencontrent sur tout dans les pays de domina t ion 
espagnole! . « , . . > 

E n 1540, les Espagnols e m p o r t è r e n t des t a u 
reaux dans les pampas. .Ceux-ci t r o u v è r e n t ce 
c l imat , . ce sol.si propres à leur d é v e l o p p e m e n t , 
qu ' i l s se d é l i v r è r e n t en peu de temps de la do
mina t ion de l ' homme. Cent ans plus, t a r d , i l s 
peupla ient les pampas en nombre te l qu ' on les 
.chassait, c o m m e les Peaux-Rouges chassent le 
.bison. On les t ua i t pou r se procurer leur peau ; 
personne ne songeait seulement à ut i l i ser leur 
cha i r . A v a n t que la guerre c iv i le e û t r a v a g é les 
É t a t s de la Plata, on exporta i t chaque a n n é e de 
Buenos-Ayres 800,000 peaux de b œ u f s . U n corps 
d ' é t a t , ce lu i des vaqueras, se f o r m a des gauchos, 
gens h a b i t u é s pour quelques l iards à exposer 
leur v ie . Cavaliers i n t r é p i d e s et t é m é r a i r e s , i ls 
chassaient le taureau avec le lasso, et savaient le 
dompter avec une arme en apparence si f a ib le . 
Beaucoup de p r o p r i é t a i r e s avaient sur leurs t e r 
res de 8 à 10,000 t ê t e s de b œ u f s , sur lesquels ils 
ne vei l la ient po in t . A u m o m e n t de l 'abatage, o n 
chassait ces t roupeaux dans de grands parcs, à 
c l ô t u r e s solides; on y tua i t les b œ u f s à coups de 
f u s i l , ou bien on les laissait sor t i r u n à u n , et les 
•bergers l a n ç a n t l eu r lasso sur ceux qu ' i l s v o u 
la ient prendre , les a r r ê t a i e n t , et i l leur é t a i t faci le 
alors de les abattre. L a graisse et la viande é t a i e n t 
a b a n d o n n é e s aux chiens et aux vautours . De tels 
carnages eurent pour effet de fa i re de plus en 

lus d i m i n u e r le nombre de ces an imaux ; m a i n 

tenant qu 'on les m é n a g e , i ls sont de nouveau en 
voie de m u l t i p l i c a t i o n . 

Sur les î les F a l k l a n d , les b œ u f s sont redevenus 
c o m p l è t e m e n t sauvages ; ils ne sont g u è r e c h a s s é s 
que par des p ê c h e u r s don t les vivres sont é p u i s é s . 

Dans la Colombie , le b œ u f v i t l i b re , comme 
dans les autres parties de l ' A m é r i q u e d u Sud, 
n o n dans la plaine, mais sur les sommets des 
C o r d i l l è r e s . Lorsque les j é s u i t e s duren t aban
donner leurs missions dans la province de San-
M a r t i n , ils d o n n è r e n t l a l i b e r t é à leurs b œ u f s , 
q u i s ' a v a n c è r e n t dans la montagne , j u s q u ' à la l i 
mi t e des p â t u r a g e s , o ù ils v iven t encore en petits 
t roupeaux. Souvent les paysans d u pays des Cor
d i l l è r e s l eu r donnen t l a chasse, par plais ir plus 
que par besoin; i l est imposs ib le de fa i re descen
dre ces b œ u f s de la montagne . M ê m e captifs , ils 
conservent l eur in s t inc t d ' i n d é p e n d a n c e , se re fu
sent à fa i re ce que l ' on exige d'eux, et quand ils 
voient l ' i n u t i l i t é de leurs ef for ts à r é s i s t e r , ils 
ent rent dans une tel le exc i ta t ion qu ' i l s t remblent 
de t ou t l eur corps, t o m b e n t et meu ren t . Quel
quefois cependant on a r é u s s i à en emmener dans 
la plaine, et on les y a d o m p t é s t r è s - f a c i l e m e n t . 

L e f a i t suivant nous m o n t r e c o m b i e n le c l imat 
et le sol de l ' A m é r i q u e d u S u d sont favorables 
pour le b œ u f . 

Dans son second voyage, Chris tophe Colomb 
in t rodu i s i t cet a n i m a l à Sa in t -Domingue , où i l se 
m u l t i p l i a avec une tel le r a p i d i t é , qu 'au bout de 
quelques a n n é e s on p u t en envoyer de là dans 
tous les autres pays. V i n g t - s e p t ans a p r è s la dé 
couverte de Sa in t -Domingue , les t roupeaux de 
4,000 t ê t e s de b œ u f s é t a i e n t chose ordina i re , et 
en 1587, o n expor ta i t de cette î l e seule 35,500 
peaux de b œ u f s . A ce m o m e n t , i l y avait d é j à de 
grands t roupeaux redevenus sauvages. 

Le g o û t pour les combats de t aureaux , i n t r o 
d u i t en A m é r i q u e par les p remie r s Espagnols, a 
é t é c o n s e r v é par leurs descendants avec une 
ardeur t ou jou r s é g a l e . L ' annonce d ' u n spectacle 
de cette na ture excite une j o i e universel le : les 

| rues se rempl issent de m o n d e , et les habitants 
J des pays voisins v iennen t en grande pa ru re se 
i j o i n d r e à la p o p u l a t i o n de la v i l l e . L ' é c l a t que 

l ' on donne à cette sorte de diver t issement surpasse 
celui des combats de taureaux des autres parties 
de l ' A m é r i q u e m é r i d i o n a l e , et p e u t - ê t r e m ê m e 
ce lu i des combats d o n n é s à M a d r i d . 

Les taureaux d e s t i n é s à combat t re sont pr is 
p r inc ipa lement dans les bois des v a l l é e s de C h i n -
cha, o ù i l s sont é l evés dans u n é t a t t ou t à f a i t sau
vage. Pour s'en emparer et les amener j u s q u ' à 
L i m a , à une distance de soixante l ieues, on f a i t 
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des d é p e n s e s c o n s i d é r a b l e s . Chaque gremio ( com
pagnie d 'ouvriers i n c o r p o r é s ) donne u n taureau . 
Les gremios enrichissent leur don , à l ' envi l ' u n 
de l 'autre, en l ' o rnan t de rubans et de fleurs. 
Sur ses é p a u l e s sont a t t a c h é s des manteaux 
richement b r o d é s aux armes du gremio à qu i i l 
appartient, et le t o u t devient là p r o p r i é t é d u 
matador q u i tue le taureau. 

Le p r ix d ' e n t r é e est de quatre r é a u x ou un 
franc ; mais on paye quelque chose de plus pour 
s'asseoir dans les loges ; et les entrepreneurs 
payent au gouvernement un d r o i t c o n s i d é r a b l e 
pour chaque r e p r é s e n t a t i o n . 

Dans l ' a p r è s - m i d i d u j o u r fixé pour le combat , 
chaque rue conduisant à l ' a m p h i t h é â t r e est 
comme en Espagne e n c o m b r é e de voi tures , de 
cavaliers et de p i é t o n s . Tous t é m o i g n e n t la j o i e 
la plus vive, et é t a l e n t la plus grande parure . 

Le combat commence à 2 heures a p r è s m i d i , 
par une sorte de p r é l u d e assez cu r i eux . Une 
compagnie de soldats f o r m e u n despejo (panto
mime m i l i t a i r e ) . Ces hommes, e x e r c é s d'avance, 
à cet effet, f o n t diverses é v o l u t i o n s f o r m a n t des 
croix, des é to i l e s , des figures; d é c r i v a n t aussi 
des sentences, telles que « Viva la patria, viva 
san Martin ! » ou b ien le n o m d'une personne 
placée à la t ê t e d u gouvernement. Pour t e r m i 
ner, les soldats se rangent en cercle et f o n t face 
au dehors ; ils s'avancent alors vers les loges, en 
conservant tou jour s leur ordre c i r cu l a i r e , qu ' i l s 
é t e n d e n t j u s q u ' à ce qu ' i l s soient a r r i v é s à la pre
miè re r a n g é e de bancs. Chaque mouvement a l i e u 
au son d u t ambour et de la mus ique . Le p r é l u d e 
achevé , six ou sept t o r é a d o r s entrent à pied 
dans l ' a r è n e ; i ls sont v ê t u s d 'habits courts en 
soie, de toutes couleurs, r i chemen t garnis et 
bordés de galons d 'or et d'argent. U n o u deux 
de ces hommes, a p p e l é s matadors , sont des 
criminels g r a c i é s , et ils r e ç o i v e n t une somme 
cons idé rab le pour chaque taureau qu ' i l s t uen t . 
En m ê m e temps, plusieurs amateurs, m o n t é s 
sur des chevaux b ien c a p a r a ç o n n é s , se p r é s e n 
tent aussi pour combat t re . Lorsque tou t est p r ê t , 
on ouvre une porte sous la loge o c c u p é e par la 
m u n i c i p a l i t é , et le combat a l i eu à peu p r è s 
comme nous l'avons d i t . Les amateurs d é p l o i e n t 
aussi leur adresse à provoquer et à é l u d e r les 
coups d u taureau, a f in d 'a t t i rer les regards de 
quelque b e a u t é et de m é r i t e r les applaudisse
ments de leurs amis et de l ' a s s e m b l é e . On place 
dans l ' a r è n e des mannequins en cu i r gonf lés de 
vent , o u b ien des hommes de pai l le o ù sont ren
f e r m é s des oiseaux. Le taureau les lance en l ' a i r ; 
mais , c o m m e i ls sont lourds d u pied , i ls r e t o m 

bent à terre en reprenant tou jours leur posture 
p r e m i è r e . Les figures de pai l le sont garnies de 
feux d 'ar t i f ice a r r a n g é s de m a n i è r e à prendre 
feu quand les oiseaux s'en é c h a p p e n t ; et que l 
quefois i l arr ive que cette figure, q u i b r û l e et 
pé t i l l e , s'accroche aux cornes du taureau, ce q u i 
ne con t r ibue pas peu à le met t re en f u r e u r . 
Lorsque le b r u i t des p é t a r d s a ce s sé , l ' an ima l 
s ' a r r ê t e , la langue pendante, les flancs haletants 
et les yeux e n f l a m m é s . Alors le p r inc ipa l mata
dor se place devant l u i , et a p r è s deux ou t rois 
passes l u i donne la m o r t . 

D'autres taureaux sont t u é s de la m ê m e m a 
n i è r e par les matadors q u i se s u c c è d e n t . U n 
autre est t u é avec u n grand couteau que le m a 
tador t i en t de m a n i è r e que la lame soit per
pendiculaire à son poignet . Le taureau, t o u r 
m e n t é d 'abord quelques instants, s ' é l a n c e ; mais 
le matador , au l i eu de le recevoir sur la pointe 
de son é p é e , f a i t u n pas de c ô t é , et plonge adroi te
men t son couteau dans la moel le é p i n i è r e d e r r i è r e 
les cornes, et le taureau tombe m o r t à l ' instant. 

U n autre taureau est ensuite a t t a q u é par deux 
picadors à cheval ; leurs jambes sont garanties 
par des coussins. Leurs chevaux sont de peu de 
valeur, et peuvent d i f f i c i l e m e n t év i t e r la rencon
t re d u t au reau ; aucun des cavaliers n 'y f a i t at
t en t i on , a f in de ne pas ê t r e a c c u s é de pol t ronne
r ie . E n c o n s é q u e n c e , les chevaux r e ç o i v e n t o r 
d ina i rement des coups mortels ; souvent le t a u 
reau leur arrache une par t ie des entrai l les , ce 
qu i o f f re aux assistants u n spectacle f o r t d é g o û 
tant. Les cavaliers courent de grands risques, 
car leurs lances sont t r op petites pour tuer le 
taureau, q u i a p r è s avoir é t é bien t o u r m e n t é et 
b lessé , est enf in a c h e v é par u n matador. 

L e taureau q u i s u c c è d e est e n t o u r é , au sor t i r 
de sa loge, par six ou h u i t Indiens a r m é s de pe
tites lances; ces Indiens s 'agenouillent comme 
le p remier rang d ' un bata i l lon c a r r é p r ê t à re
cevoir une charge de cavalerie. U n ou deux 
sont o rd ina i rement r e n v e r s é s ; les autres p o u r 
suivent l ' a n i m a l , et, quand i l se retourne sur eux, 
i ls se replacent u n genou en terre , et le r e ç o i 
vent comme la p r e m i è r e fo is . Rarement ils par
viennent à le tuer , et u n matador s'avance pour 
finir ses souffrances. Quelques-uns des Indiens 
sont o rd ina i rement b l e s s é s ; g é n é r a l e m e n t ils 
s 'enivrent à m o i t i é avant d'entrer dans le c i rque , 
a l l é g u a n t qu ' i l s combat tent mieux lorsqu ' i ls y 

voient double . 
On i n t r o d u i t u n autre taureau dans l ' a r è n e , 

pour la lanzada, comba t à la lance, dont le man
che, t r è s - l o n g et t r è s - f o r t , est fixé à une base 
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a t t a c h é e sol idement à la ter re . L e bou t de la 
lance est une longue lame d'acier bien t r e m p é e 
et af f i lée comme u n rasoir . Avan t de laisser sor
t i r le taureau de sa loge, on excite sa rage par 
toutes sortes de tourments . L o r s q u ' i l est assez f u -
rieux,les portes s'ouvrent, et l ' an imal s ' é l ance sur 
l ' I n d i e n por teur de la lance ; ce lu i -c i , h a b i l l é en 
é c a r l a t e , s 'agenouille, le taureau se je t te sur l u i , 
mais i l d i r ige sa lance de m a n i è r e à le recevoir 
sur la poin te . L a force du coup esttelle, que g é n é 
ra lement la lance entre j u s q u ' à la garde et, brisant 
le c r â n e et les os, sort par l 'autre cô t é de la t ê t e . 

E n f i n , u n taureau de ta i l le é levée arr ive en bon
dissant avec u n h o m m e c r a m p o n n é sur son dos. 
L ' a n i m a l saute et cabriole en faisant tous ses ef
forts pour se d é l i v r e r de son cavalier, au grand 
amusement des spectateurs; en f in le cavalier des
cend, et le taureau est a t t a q u é de tous cô té s par 
les amateurs et les matadors, à pied et à cheval. 

Lor squ 'un matador a t u é u n taureau, i l s ' in
cl ine devant la loge d u gouvernement, salue la 
m u n i c i p a l i t é , et ensuite tous les assistants, re
cevant des applaudissements en p ropo r t i on de 
l'adresse q u ' i l a d é p l o y é e . S ' a v a n ç a n t ensuite à la 
loge de la m u n i c i p a l i t é , i l va recevoir des mains 
d 'un des membres, n o m m é juge à cet effet , sa 
r é c o m p e n s e , q u i consiste en quelques dollars . 
Lorsque les spectateurs on t é t é satisfaits de la 
r e p r é s e n t a t i o n , ils j e t t en t aussi quelque argent 
dans le c i rque . 

3° Les bœufs domestiques. 

Der Haasrind. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — Ce n'est g u è r e 
qu 'en A m é r i q u e que le b œ u f domest ique s'est 
d é l i v r é de la d o m i n a t i o n de l ' h o m m e ; pa r tou t 
a i l leurs , i l en est l'esclave, et cela depuis les 
temps a n t é h i s t o r i q u e s . De tous les b œ u f s sauva
ges, aucun, si ce n'est l 'aurochs, ne p a r a î t avoir 
é t é une des souches d u b œ u f domest ique . C ' é t a i t 
là l ' op in ion de B u f f o n ; mais les d i f f é r e n c e s ana-
tomiques q u i s é p a r e n t ces deux e s p è c e s ne per
met ten t pas de l 'adopter. 
-! Guvier admet que le b œ u f fossile, Bos primi-

genius, don t o n re t rouve les vastes c r â n e s dans 
les t o u r b i è r e s de l ' A l l e m a g n e , de l 'Angle te r re et 
de la France, a é t é la souche d u b œ u f domes
t i q u e ; leurs c r â n e s n ' o f f r en t , en effet , presque 
aucune d i f f é r e n c e . L a race p r imord i a l e de ce 
p r é c i e u x a n i m a l , d ' a p r è s de grandes p r o b a b i 
l i t é s , ne se serait m ê m e é t e i n t e chez nous q u ' à 
une é p o q u e assez r é c e n t e , car i l p a r a î t r a i t qu ' au 
s e i z i è m e s i è c l e , selon divers auteurs, i l en exis
t a i t encore dans les f o r ê t s de la Pologne et de 

l 'Angle te r re , et à cette é p o q u e , dans ce dernier 
pays, on en conservait , c o m m e de p r é c i e u x t ro 
p h é e s , plusieurs t ê t e s au c h â t e a u de W a r w i c k , 
o ù l ' on raconta i t que ces an imaux avaient été 
t u é s par les derniers seigneurs de ce domaine. 
Mais la grande é t e n d u e de l 'a i re de dispersion 
d u b œ u f domest ique comba t cette h y p o t h è s e . On 
ne peut admet t re , en effe t , que ce soit ce bœuf 
q u i a i t p e u p l é l 'Eu rope , l ' A f r i q u e et l 'Asie de sa 
descendance. Les anciens, et les Romains no
t ammen t , acc l imata ien t b i en chez eux des bêtes 
é t r a n g è r e s , mais ne t ranspor ta ien t pas les leurs 
à l ' é t r a n g e r . L e b œ u f fossile, d 'a i l leurs , avait 
des cornes d i f f é r e n t e s de celles d u b œ u f domes
t ique . Gomment exp l iquer , en ou t re , par la seule 
in f luence de la s é l e c t i o n et de la d o m e s t i c i t é , le 
nombre i n f i n i et la d i v e r s i t é des races de b œ u f s ; 
nous sommes donc a u t o r i s é s à admett re p lu
sieurs e s p è c e s souches d u b œ u f domest ique. 

L ' o r i g i n e de ce p r é c i e u x a n i m a l est donc aussi 
obscure que celle des autres an imaux qui nous 
sont soumis . 

Dans les temps p r é h i s t o r i q u e s , d é j à , le bœuf 
é t a i t sous la d o m i n a t i o n de l ' h o m m e . 

Les t rad i t ions les p lus r e c u l é e s en font men
t i o n , et nous le voyons r e p r é s e n t é sur les mo
numents les plus anciens. 

Les nat ions antiques, q u i avaient par recon
naissance une si grande tendance à v é n é r e r tout 
ce q u i é t a i t p o u r l ' h o m m e de quelque ut i l i té , 
e n v i r o n n è r e n t souvent le b œ u f d ' u n respect re l i 
g ieux, et i l o b t i n t d'elles les honneurs d 'uncul le . 

Les É g y p t i e n s adoraient le d i e u Apis sous la 
f o r m e d 'un b œ u f , et, à Memph i s , i l avait de 
splendides temples o r n é s de statues colossales; 
i l f i g u r a i t aussi dans les p lus pompeuses cé
r é m o n i e s , et des f emmes , dans d ' é l égan t e s 
barques, le p romenaien t sur le N i l au son des 
- ins t ruments . L e cu l te de cet a n i m a l é t a i t m ê m e 
si essentiel p o u r cette n a t i o n , q u ' i l y eut à 
Alexandr ie une r é v o l t e , sous le r è g n e d 'Adr ien , 
parce que l ' o n ne pouvai t t rouver de b œ u f s r é u 
nissant les q u a l i t é s requises p o u r r e p r é s e n t e r le 
b œ u f A p i s . L a d é e s s e Isis p o r t a i t sur sa t ê t e des 
cornes de vache, c o m m e p lus t a r d l o chez les 
Grecs ; à toutes deux, o n i m m o l a i t des b œ u f s qui 
leur é t a i e n t c o n s a c r é s . 

Dans toutes les c o n t r é e s d u m o n d e o ù l ' ag r i 
c u l t u r e é t a i t au t re fo is en h o n n e u r , le b œ u f f u t 
c o n s i d é r é c o m m e le servi teur le p lus u t i l e à 
l ' h o m m e , et les lois civi les o u religieuses l ' on t 
souvent pr is sous l eu r sauvegarde. P l i ne raconte 
q u ' u n c i toyen , q u i f u t a c c u s é d 'avoir t u é u n b œ u f 
par f r i v o l i t é , pou r en donner les entra i l les à man-



L E S B C E U F S D O M E S T I Q U E S . 679 

g e r â u n j eune d é b a u c h é , f u t banni comme s ' i l 
eû t a s sass iné son m é t a y e r . Columelle , le p è r e des 
agronomes, d i t que fa i re p é r i r u n de ces an i 
maux est u n c r i m e capi tal . E n É g y p t e , les b œ u f s 
é ta ien t s a c r é s , on n 'en i m m o l a i t que pour les 
sacrifices, et encore é t a i t - i l d é f e n d u d ' é g o r g e r 
ceux q u i avaient p o r t é le j o u g , et auxquels on 
faisait des f u n é r a i l l e s . Dans la p r e s q u ' î l e de l ' Inde , 
ces animaux é t a i e n t é g a l e m e n t h o n o r é s au t re 
fois, et de nos j o u r s les habi tants de cette c o n 
trée por tent une e s p è c e de v é n é r a t i o n à certains 
d'entre eux, et s'empressent de leur o f f r i r des 
aliments et u n a b r i . A c t u e l l e m e n t encore, dans 
l'île de Chypre, les Grecs refusent de se n o u r r i r 
de leur chair , et regardent comme u n an thropo
phage le laboureur q u i mange les taureaux q u i 
ont é t é les compagnons de ses t ravaux. 

En L ibye , on apprivoisai t les b œ u f s , mais j a 
mais on ne les t u a i t ; on b u v a i t seulement leur 
lait. A C y r è n e , c ' é t a i t u n c r i m e de f rapper une 
vache; i l en est encore de m ê m e a u j o u r d ' h u i 
dans les Indes. Pour les Celtes, la vache é t a i t u n 
p résen t d i rec t de la D iv in i t é ; et les Indiens d'au
jou rd ' hu i ne le c è d e n t pas aux anciens É g y p 
tiens. Nous avons d é j à d i t que les divers peuples 
de l ' Inde regardent c o m m e s a c r é e s d i f f é r e n t e s 
races de b œ u f s ; mais les honneurs rendus sont 
à peu p r è s tou jour s les m ê m e s . Chez les B r a h -
mines de Cachemire, d ' a p r è s H u g e l , ce lui q u i 
tue une vache est p u n i de m o r t . G œ r t z appelle 
les b œ u f s u n f léau de toutes les vi l les de l ' Inde . 
Chacun, croyant fa i re œ u v r e m é r i t o i r e , a b r û l é 
à quelques-uns de ses b œ u f s le signe de Siva, 
et ces b ê t e s courent dans les rues avec u n cor
tège de p r ê t r e s et de mendiants , ne s ' é c a r t e n t 
devant personne, poussent, renversent, mangent 
tout ce qu'elles t r ouven t . 

Les Arabes Bakharas, une peuplade q u i ha
bite.entre le N i l Blanc et le K o r d o f a h n , do i t son 
nom aux b œ u f s : Bakhara s ignif ie en effet é l e 
veur de b œ u f s . 

Ce n'est pas seulement sur la terre que l ' on a 
h o n o r é le b œ u f ; on l 'a encore p l a c é dans le c i e l . 
D 'ap rès les t rad i t ions indiennes, la vache f u t la 
p r e m i è r e c r é é e de tous les ê t r e s , et le b œ u f 
Nanda j oue dans la mytho log ie h indoue le r ô l e de 
saint Pierre : i l est le gardien d'une des deux 
portes du c i e l . L e n o m de taureau d o n n é à une 
constel lat ion a sans doute d u r appo r t avec cette 
croyance. Ceux m ê m e s don t la f o i est le plus 
vive, pour lesquels t o u t obje t est i m p u r , est iment 
que le b œ u f est pu r , et croient que son contact 
ne peut ê t r e que prof i tab le à l ' â m e d u f idè l e . Les 
habitants d u Soudan sont e n c h a n t é s quand on 

les appelle b œ u f s ; i ls comparent volontiers leurs 
forces à celle du taureau. 

N u l autre an imal n'a concouru autant que le 
b œ u f à la c iv i l i sa t ion des hommes . Ot to de 
Kotzebue remarque avec justesse que depuis 
Vancouver une nouvel le è r e a c o m m e n c é pour 
les î les Sandwich ; l ' i l l u s t r e voyageur y i n t r o 
duis i t le b œ u f , et de cette é p o q u e date le com
mencement de la c iv i l i sa t ion de ces insulaires. 

L ' a r t an t ique a souvent r ep rodu i t le b œ u f sur 
les monuments ou les m é d a i l l e s de diverses 
é p o q u e s . P a r m i les f igures q u i on t é t é faites, on 
doi t noter la c é l è b r e g é n i s s e sortie d u ciseau 
de M y r o n , l ' u n des p lus extraordinaires s ta
tuaires de la G r è c e et le sujet des louanges 
tant de fois r é p é t é e s de cette na t ion . U n f o r t 
g rand nombre de sculptures r e p r é s e n t e n t u n 
taureau, dans les flancs d u q u e l u n jeune h o m m e , 
q u i le t i en t par les naseaux ou les cornes, en
fonce u n po ignard . On a p e n s é que cette a l l é g o 
r i e , q u i appar t ient au cu l te persan de M i t h r a s , 
symbolisai t le Solei l va inqueur de sa s œ u r ou de 
la Lune . C 'é ta i t sur u n taureau d 'a i ra in que les 
Cimbres p r o n o n ç a i e n t leurs serments, et P l u -
tarque d i t que Marius rappor ta à Rome ce lu i 
q u i leur servait à cet effe t . 

Les anciens peuples, q u i se plaisaient à se 
servir de signes a l l é g o r i q u e s p o u r rendre leurs 
i d é e s , on t souvent e m p l o y é la figure d u b œ u f 
sur leurs m é d a i l l e s pour i n d i q u e r les vil les ou 
les î les qu i p o s s é d a i e n t de gras p â t u r a g e s o ù s ' é 
levaient de n o m b r e u x t roupeaux ; d'autres fo i s , 
afnsi que le d i t W i n c k e l m a n n , c ' é t a i t comme 
e m b l è m e de l ' ag r icu l tu re qu ' on r e p r é s e n t a i t cet 
an imal . U servait de type aux monnaies p r i m i 
tives d ' A t h è n e s , à ce que d i t Ar is tophane , et à 
celles de Rome, d ' a p r è s ce que rapporte P l u -
tarque. Le b œ u f est aussi figuré sur celles de 
Paros, de Samos, deSybaris , de Naples, de l ' E u -
b é e et d 'un grand nombre d ' î l es ou de c i t é s au
trefois c é l è b r e s . 

C a r a c t è r e s . — Le b œ u f domestique o f f re des 
dimensions f o r t variables, m ê m e dans les pays 
l im i t rophes . A u m i l i e u des gras p â t u r a g e s du B o 
cage, ces ruminan t s sont quatre fois plus gros 
que dans les landes de la Bretagne ; dans l ' Inde , 
quelques-uns se f o n t remarquer par leur stature 
colossale ; tandis que d'autres, r é d u i t s à des p r o 
por t ions q u i ne sont g u è r e plus fortes que celles 
des moutons , se t rouvent r e l é g u é s dans les parcs, 
p o u r en f a i r e l ' o rnement . 

D 'une f a ç o n g é n é r a l e le corps est gros et 
t r a p u les membres courts et robustes {fig. 315), 
les pieds fou rchus . 
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Fig. 315. Squelette de Vache. — Type de bœuf domestique. 

L a couleur d u p o i l est t r è s - v a r i a b l e . L a peau 
est for te et é l a s t i q u e . 

Le f r o n t est p la t , plus l o n g que large (fig. 316 
et 317). 

Le m u f f l e est large et é p a i s . 
Les cornes, p l a c é e s aux deux e x t r é m i t é s de la 

l igne saillante q u i s é p a r e le f r o n t de l 'occ iput , 
existent chez les deux sexes : elles sont creuses, 
rondes et lisses ; elles on t des supports osseux, 
au l i e u d ' ê t r e solides comme celles des anti lopes, 
et sont c r e u s é e s à leur base de cellules q u i com
m u n i q u e n t avec les sinus f r o n t a u x . Elles var ient 
beaucoup en longueur et en d i r e c t i o n . Les cor
nes ne sont pas tou jours en rappor t avec la 
ta i l le de l ' an imal : plusieurs v a r i é t é s d u b œ u f 
domestique q u i sont é l evées dans l ' I t a l i e m é r i 
dionale en ont d'une d imens ion extraordinaire ; 
aussi s'en sert-on f r é q u e m m e n t dans les env i 
rons de Naples pour orner les appartements : 
mais au nombre des plus grandes cornes que 
l 'on connaisse on doi t c i ter la paire q u i d é c o r a i t 
le cabinet de Camper, et que l ' on vo i t au jou r 
d 'hu i à l ' U n i v e r s i t é de Groningue : el le a d ix 

pieds de longueur (3 m , 33 ) en suivant sa cour
bure , et sept (2 m ,31) d 'une poin te à l 'autre . 

L e cou est o r n é en dessous d 'un grand repli 
de peau l â c h e et pendante, n o m m é fanon. 

L e s t e rnum por te une p i è c e a n t é r i e u r e à ar t i 
cu la t ion m o b i l e ; les t rous i n t e r v e r t é b r a u x sont 
doubles. 

L a vache p a r a î t n ' avo i r q u ' u n e seule mamelle 
à quatre tet ins (fig .318) . Mais ces tet ins sont 
d i sposé s de m a n i è r e que les deux d 'un mênib 
c ô t é ne sont distants l ' u n de l ' au t re que de 
55 m i l l i m . , tandis que les deux p o s t é r i e u r s sont 
é l o i g n é s entre eux de 8 c e n t i m . , et les deux anté
r ieurs de 12 c e n t i m . , ce q u i i n d i q u e la connexion 
de deux mamel les c o l l a t é r a l e s po r t an t chacune 
deux mamelons . Cette d i s t i n c t i o n devient encore 
p lus certaine à l ' i n t é r i e u r , o ù l ' o n t rouve deux 
glandes mammai r e s c o l l a t é r a l e s , r é u n i e s par 
d u t issu ce l lu l a i r e , chaque glande mammai re 
p r é s e n t a n t à sa pa r t i e i n f é r i e u r e deux cavi tés 
q u i r é p o n d e n t chacune à u n t e t i n , et se t e r m i 
nent par u n pe t i t canal de 2 m i l l i m . de d i a m è t r e 
(fig. 310). 
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Les incisives (fig. 320), au n o m b r e de b u i t , de paleron a r rond i par lequel se t e rmine l'os 
sont p l a c é e s en clavier à l ' e x t r é m i t é de l ' e spèce max i l l a i r e , et f o r m e n t vers ce p o i n t u n r o n d par

fa i t lorsqu'elles ont acquis l eu r comple t d é v e 
loppement . 

Les molaires (fig. 321) sont au n o m b r e de six 

(*) 1, apophyse mastoïde; 2, trou sourcilier; 3, zygomatique ; 4, 
lacrymal ; 5, épine maxillaire ; 6, orifice inférieur du conduit sus-
maxillo dentaire (A . Chauveau). 

BBEHU. 

à chaque cô t é de chaque m â c h o i r e . Leu r vo lume 
va en augmentant de la p r e m i è r e à la s i x i è m e , 
dans une p r o p o r t i o n telle que l'espace o c c u p é 
par les t ro is avant-molaires n'est qu ' env i ron la 
m o i t i é de ce lu i o c c u p é par les t ro is molaires 
p o s t é r i e u r e s , la d e r n i è r e mola i r e occupant p r è s 

I I — 185 
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de quatre fois autant de place en longueur que 
la p r e m i è r e {fig. 321). 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Chaque par
tie d u monde, chaque pays m ê m e a eu proba 

Fig. 318. Tetin de vache Fig. 319. Pis ouvert présentant 
avec les quatre pis une des cavités inférieures de 

la glande mammaire (*). 

blement des bœufs sauvages. Les uns ont été 
rendus domestiques, les autres, comme l 'aurochs 

et le bison, on t é t é d é t r u i t s et on t disparu. Sur les 
monuments de l 'ancienne É g y p t e , nous voyons 
souvent r e p r é s e n t é e s des chasses aux b œ u f s , où 
ces an imaux sont poursuivis par des chiens, par 
des archers, et pr is dans des lacets ; i l r é s u l t e 
é v i d e m m e n t de plusieurs passages de l ' A n c i e n 
Testament q u ' i l existai t en Syr ie des b œ u f s sau
vages, outre les b œ u f s domestiques. I l serait t é 
m é r a i r e , pour se conformer à l ' op in ion p r é c o n 
ç u e , de vou lo i r regarder ces b œ u f s c o m m e des 

(•) Elle est composée d'un nombre infini de granules mous, 
d'une teinte jaunâtre ou rougeâtre, renfermant les dernières ramifi
cations des vaisseaux sanguins et les premières des conduits lacti-
fères. Ces conduits se réunissent peu à peu pour former huit ou dix 
conduits principaux a, a, o, qui viennent s'ouvrir dans la cavité du 
tetin ;c,c,c, granules glandeux; dd, tube conique du tetin, présentant 
un certain nombre de plis à sa surface interne ; e, ouverture du 
tetin. 

(**) A, partie libre; B, racine; C, collet; D, face externe;E, face 
interne ; F, bord antérieur ; 6, bord interne (Cnauveau]. 

an imaux d'une é p o q u e a n t é r i e u r e . Nous ne sa
vons m ê m e pas a u j o u r d ' h u i comb ien i l existe 
d ' e s p è c e s de b œ u f s sauvages. Les Indes, toute 
l 'Asie centrale, ne sont pas connues, et nous avons 
appris dans notre s i è c l e quels t r é s o r s pour la 

zoologie y sont encore en fou i s . Les r é c i t s des 
i n d i g è n e s et des voyageurs les p lus modernes 
nous ont r é v é l é l 'existence de plus ieurs types 
de b œ u f s encore inconnus , dans l ' i n t é r i e u r de 
l ' A f r i q u e . A i n s i , d u C h a i l l u par le d 'une espèce 
q u ' i l t r o u v a dans le pays des Schekianis , et q u ' i l 
n o m m e niaré o u bos brachyceros. E t quoique 
nous ayons à regret ter que b ien des fa i ts r a c o n r 

t é s par ce voyageur ne doivent ê t r e a t t r i b u é s 
q u ' à une t rop r i che i m a g i n a t i o n , nous ne pou
vons cependant c ro i re q u ' i l a i t p o u s s é la f an ta i 
sie j u s q u ' à inventer u n b œ u f . 

L ' e s p è c e , a p r è s avoir p a s s é sous la d o m i n a t i o n 
de l ' h o m m e , a é t é r é p a n d u e a b o n d a m m e n t et 
p r o p a g é e par l u i dans les quatre part ies d u 

(•) l, mâchoire supérieure ; a, vue de la surface de frottement • h 
vue de la face externe ; — 2, mâchoire inférieure ; a, vue de la t M 
dentaire ; b, vue de la face externe ̂ Cbauveauj, 







L E S B O E U F S D O M E S T I Q U E S . 683 

monde, o ù les divers c l imats l ' on t s i n g u l i è r e m e n t 
mod i f i ée . Dans quelques r é g i o n s , ces b œ u f s on t 
m ê m e t e l l emen t p u l l u l é , ainsi que cela se vo i t en 
A m é r i q u e pour ceux qu ' y avaient i n t rodu i t s les 
Espagnols, qu ' i l s sont r e t o u r n é s à la vie l i b r e et 
sauvage, et qu ' i ls f o r m e n t actuel lement d ' i m 
menses troupes dans les Pampas. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les allures 
des b œ u f s sont g é n é r a l e m e n t lentes et lourdes ; 
cependant, l o r squ 'on les excite, on les vo i t par
fois bond i r avec violence et e x é c u t e r une course 
rapide. Les b œ u f s nagent b i en . Ceux q u i vivent 
a b a n d o n n é s dans les prair ies o u q u i on t repris la 
vie sauvage paraissent ê t r e su r tou t farouches et 
dangereux. Leurs cornes sont les armes qu ' i l s 
emploient plus p a r t i c u l i è r e m e n t pour terrasser 
leurs ennemis, et souvent, quand ceux-ci n 'on t 
qu'une ta i l le peu c o n s i d é r a b l e , c'est à l 'aide de 
ces m ê m e s cornes qu ' i l s les lancent en l ' a i r à une 
grande é l é v a t i o n , a p r è s les en avoir p e r c é s . Dans 
toutes les campagnes, on sait que, lorsque les plus 
vigoureux de nos carnassiers, les loups, a t taquent 
les b œ u f s dans nos p â t u r a g e s , ces animanx se 
groupent et f o r m e n t une masse au centre de l a 
quelle se rangent les i nd iv idus les moins for ts et 
les veaux, et que cette masse p r é s e n t e de toutes 
parts u n rempar t de cornes à l ' ennemi q u i r ô d e 
autour. Souvent aussi i l a r r ive que lorsque le car
nassier ne s ' é lo igne pas a p r è s quelque temps d 'at
taque, u n des plus vigoureux taureaux s ' é l a n c e 
hors des rangs et l u i donne la chasse. 

Son sommei l est cour t et l é g e r : i l se couche 
ordinairement sur le c ô t é gauche. 

La voix des b ê t e s bovines s'appelle mugisse
ment ; elle est fo r t e chez les m â l e s et se m o 
difie selon que l ' an imal est a g i t é par l ' amour 
ou par la c o l è r e . Dans ce dernier cas, elle a u n 
accent t e r r ib l e . Quand la vache a peur , elle 
mugi t d 'un t o n rauque, et d ' u n ton p l a i n t i f 
quand elle a perdu son veau. 

Les agronomes a t tent i fs ont r e m a r q u é que le 
bœuf , quoique moins i n t e l l i gen t que le cheval, 
étai t susceptible d ' é d u c a t i o n : i l o b é i t à la voix 
et s'attache non-seulement à celui q u i le soigne, 
mais encore aux ind iv idus de son e s p è c e q u ' o n 
l u i associe. Depuis longtemps on a o b s e r v é que 
les couples q u i sont h a b i t u é s à ê t r e a t t e l é s en
semble à la charrue, ne t ravai l lent pas avec au
tant d 'ardeur q u a n d o n les dissocie. Mais, dans 
l ' e s p è c e , c'est sur tou t la vache q u i mont re les 
meil leures disposi t ions: on c o n n a î t sa tendresse 
pour son p e t i t ; son na ture l est plus doux et plus 
affectueux que ce lu i d u taureau, q u i conserve 
t o u j o u r s quelque chose d ' â p r e , de sauvage, et est 

constamment encl in à l ' i r a sc ib i l i t é . Cependant 
i l f au t dire que les agr icul teurs , par la mauvaise 
d i rec t ion de leurs moyens coerci t i fs et par la 
b r u t a l i t é de leurs agents, rendent souvent f u 
r i e u x ces an imaux , dont, avec des t ra i tements 
doux , on e û t ob tenu les plus grands services. 

Je n ' a i pas besoin de par ler longuement de 
l ' in te l l igence d u b œ u f : l ' e s p è c e , sous ce rapport , 
se place au bas de l ' é c h e l l e . Le b œ u f est, avec le 
m o u t o n , le plus b ê t e des animaux domestiques* 
S ' i l apprend à c o n n a î t r e son m a î t r e , à l ' a imer 
j u s q u ' à u n certain p o i n t ; s ' i l o b é i t à l ' appel , et 
mont re quelque at tachement pour la personne 
q u i s'occupe de l u i , ce p a r a î t ê t r e par h a b i t u d e ; 
la reconnaissance n 'y a aucune par t . 

« Les b œ u f s q u i v ivent en l i b e r t é , d i t Schei
t l i n , m o n t r e n t plus d ' in te l l igence que ceux q u i 
v ivent dans les é t a b l e s . Les vaches des Alpes 
apprennent rapidement à c o n n a î t r e leur berger, 
elles sont vives, gaies, exc i t ée s par le son des 
clochettes; elles ne s 'effrayent pas fac i l ement , et 
combat tent entre elles d 'une m a n i è r e plus che
valeresque. 

« L e po in t d 'honneur est cependant fa ib le 
chez elles. A p r è s une lu t te , la vaincue n'a n i 
honte n i c o l è r e , elle s ' é c a r t e u n peu , baisse la 
t ê t e et se met à p a î t r e . Celle à q u i reste la v ic 
to i re n 'en est n i plus fière n i plus joyeuse; de 
son c ô t é , aussi, elle commence a u s s i t ô t son repas. 
L a vache conductr ice d u troupeau semble pour
tan t prendre au s é r i e u x son rô le et ê t r e p é n é t r é e 
de son impor tance ; on la r e c o n n a î t à sa d é 
marche solennelle, et elle ne souffre pas qu'une 
autre vache la devance. 

« L e taureau est mieux d o u é que l a vache la 
plus in te l l igente . I l est de beaucoup plus v igou
r e u x ; ses sens sont plus d é v e l o p p é s ; i l a plus le 
sent iment de sa force ; i l est plus courageux, 
plus agile, plus rapide. I l regarde avec i n t e l l i 
gence t o u t autour de l u i ; i l se sent le protec teur 
de son t roupeau ; i l f o n d sur son ennemi et lu t t e 
courageusement avec l u i ; i l ne supporte pas 
dans sa bande u n taureau é t r a n g e r , et l u i l ivre 
u n combat à m o r t (P l . X X X I V ) . » 

L e b œ u f est capable de se reprodui re à deux 
ans. Quand la vache est en chaleur, elle n'a plus 
de plais ir à boi re n i à manger ; elle est i n q u i è t e , 
et m u g i t so.uvent. Cet é t a t ne dure qu 'une demi -
j o u r n é e , mais se r ep rodu i t souvent, si le besoin 

n'est pas assouvi. 
L a d u r é e de la gestation est de deux cent 

q u a t r e - v i n g t - c i n q jou r s . L e veau se me t sur 
ses pieds peu a p r è s sa naissance et tette d è s le 
premier i o u r . Sa m è r e le soigne, j u s q u ' à c ë 
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qu 'el le entre de nouveau en r u t . Le m â l e entier 
porte le n o m de taureau, i l p rend ce lu i de bœuf 
quand i l est c h â t r é . L a femelle s'appelle vache. 
Leurs produits on t des d é n o m i n a t i o n s v a r i é e s . 
On appelle veau le m â l e i m p u b è r e ; velle, la f e 
mel le d u m ê m e â g e ; génisse, l a femel le p u b è r e 
q u i n 'a pas encore t rois ans ; le bouvillon est u n 
b œ u f du m ê m e â g e : on d i t encore tourillon et 
taure. Les b œ u f s , comme les vaches, prennent en 
deux ans à peu p r è s t o u t leur accroissement. Us 
p o s s è d e n t leur plus grande force de c i n q à d i x ans. 

L e u r â g e peut s ' a p p r é c i e r par la s t ructure des 
dents et le nombre des anneaux q u i se t rouvent 
à la base de leurs cornes. A compter de trois ans 
i l se p rodu i t annuellement u n de ces anneaux, 
et en a joutant cet â g e au nombre des cercles 
c o r n é s qu 'o f f r e cette base, on peut é v a l u e r com
bien d ' a n n é e s les b œ u f s on t acquis. 

Le veau n a î t avec h u i t incisives : à u n an, les 
deux m é d i a n e s tombent et sont r e m p l a c é e s ; à 
deux ans, les deux suivantes ; à t ro is ans, la t r o i 
s i è m e paire , et l ' a n n é e d ' a p r è s , la q u a t r i è m e . 
A c i n q ans, ces dents, d 'abord d 'un blanc de 
la i t , commencent à j a u n i r ; de seize à d ix -hu i t 
ans, elles tomben t ou se br isent . A par t i r de ce 
momen t , la vache ne donne plus de l a i t ; le tau
reau devient improp re à la r ep roduc t ion . La d u 
r é e de la vie du b œ u f est de v ing t -c inq ou de 
t rente ans au plus . 

É l è v e . — C'est à t rois ans que l ' o n commence 
à fa i re t ravai l ler ces an imaux , et on les emploie 
o rd ina i rement pendant quatre a n n é e s dans les 
pays o ù l 'engrais des bestiaux est avantageux, 
tandis que les laboureurs ne s'en d é f o n t q u ' a p r è s 
six ou sept ans quand i ls habi tent des c o n t r é e s 
o ù leur p lacement est plus d i f f i c i l e . 

Les b ê t e s bovines se contentent d 'une herbe 
plus g r o s s i è r e que celle q u i convient aux chevaux 
et aux moutons ; mais, pour eux, i l est essentiel 
qu 'e l le soit tou jours plus longue que celle 
qu 'exigent ces derniers, parce que la grosseur des 
l èv re s et l'absence d'incisives à la m â c h o i r e su
p é r i e u r e e m p ê c h e n t les b œ u f s et les vaches de 
pouvoi r couper les plantes q u i sont t rop courtes : 
aussi, pour exploi ter avec avantage des prair ies , 
f a u t - i l d 'abord y faire p a î t r e ces r u m i n a n t s , puis 
y met t re des chevaux, q u i t rouven t leur nour
r i t u r e a p r è s eux, et t e rmine r en y "plaçant des 
moutons , q u i savent encore tondre les p â t u r a 
ges plus cour t que ces derniers et t rouver des 
aliments o ù ceux-ci ne peuvent plus en obte
n i r , pou r d é t a c h e r l 'herbe d u sol , les b œ u f s la 
placent avec leur langue rude entre les ca l lo s i t é s 
de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e et leurs incisives, puis , 

par u n mouvement de to r s ion , i ls en br isent les 
br ins . 

I l est telles plantes, f r a î c h e s ou s è c h e s , que le 
b œ u f p r é f è r e ; par exemple, les vesces, les pois, 
les jeunes c é r é a l e s , les herbes succulentes. Le 
l i n , l ' i f , la c i g u ë , les p é d i c u l a i r e s , les joncs , le 
co lch ique , l ' euphorbe , l ' a con i t , les jeunes 
feui l les de c h ê n e , les feui l les de noyer , le t rèf le 
h u m i d e , l u i sont nuisibles. L e pers i l , le cé le r i , 
l ' a i l , les oignons tarissent la p roduc t i on d u lait . 
I l mange au besoin d u t h y m , de la renoncule , du 
p lan ta in . U a ime beaucoup les f r u i t s , les pommes 
de ter re , les carottes. Le sel l u i e s t n é c e s s a i r e . U n e 
vache adul te a besoin, par j o u r , de 10 à 12 ki lo
grammes et d e m i de four rage , ce q u i revient, à 
ce lu i q u i a c h è t e t o u t son four rage , à envi ron 225 
francs pour l a ' p r e m i è r e , mais elle l u i rapporte 
env i ron 300 f rancs . L e b œ u f e n g r a i s s é rapporte 
sur tout au cu l t iva teur , et dans ces derniers temps 
l ' on a ob tenu , par une n o u r r i t u r e b ien appro
p r i é e , des r é s u l t a t s remarquables . L e b œ u f passe, 
et avec raison, pour l ' a n i m a l domest ique du plus 
grand rappor t . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les b œ u f s rendent de 
grands services à l ' a g r i c u l t u r e depuis l 'origine 
des soc i é t é s ; ce sont eux q u i semblent avoir été 
les premiers auxi l ia i res de l ' h o m m e pour labou
rer la ter re , et o n les employa aussi f o r t ancien
nement à d'autres t ravaux de l ' é c o n o m i e agr i 
cole ; si l ' on n 'avai t d'autres preuves, cela serait 
c o n s t a t é par u n bas-relief t r o u v é sur u n hypo
g é e o u tombeau c r e u s é dans la c h a î n e arabique, 
et sur lequel o n vo i t des b œ u f s o c c u p é s à fouler 
ou bat tre des gerbes de b l é ; au-dessous d'eux 
se t rouve une chanson en h i é r o g l y p h e s , q u i a 
é t é t r adu i te par C h a m p o l l i o n , et q u i i nd ique la 
nature de l eu r t r ava i l . 

A u j o u r d ' h u i , les p rodu i t s q u ' o n obt ien t des 
b ê t e s bovines p rov iennen t d u l a i t , d u t ravai l , 
de l ' é l ève , d u f u m i e r , de la v iande . Dans plusieurs 
exploitat ions agricoles on s'attache s p é c i a l e 
ment à l ' u n de ces p rodu i t s ; mais d'autres sont 
o r g a n i s é e s de m a n i è r e à p o u v o i r les ob ten i r tous 
s i m u l t a n é m e n t . 

Pendant sa vie, le b œ u f est donc u n i n s t r u 
men t de travail, et une mach ine à produits ( l a i 
tage, engrais, e t c . ) . 

On peut reprocher à no t re a g r i c u l t u r e de ne 
pas t i r e r des b œ u f s au tant de p a r t i q u ' i l est pos
sible de le f a i r e ; i ls sont cependant pour el le les 
plus ut i les des an imaux , e t i l est fac i le de l eu r 
faire to ta lement remplacer le cheval , a insi que 
cela a l i e u dans une grande par t ie de l ' E u r o p e . 
Pour labourer la t e r r e , i ls sont m ê m e p r é l 
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Fig. 322. Schéma du tirage. 

fé rab les à cet a n i m a l , parce que leurs m o u 
vements moins s a c c a d é s permettent de t racer 
des sillons plus r é g u l i e r s ; i l est v r a i qu ' i l s vont 
plus doucement, mais aussi i ls d é p e n s e n t consi
d é r a b l e m e n t moins de n o u r r i t u r e , et, a p r è s leurs 
services, on peut encore les vendre avec avan
tage pour l a boucher ie , lo r squ 'on les a engrais
sés . Dans quelques c o n t r é e s , le roulage est 
opé ré par les b œ u f s , et les vaches e l l e s - m ê m e s 
sont e m p l o y é e s au t ranspor t des produi ts des 
fermes ou à divers autres t ravaux. Des agro
nomes on t c a l c u l é que ceux-ci d i m i n u a i e n t f o r t 
peu la q u a n t i t é d u l a i t que donnent ces der
n iè res , et que le m a x i m u m de la d i m i n u t i o n de 
celui-ci ne se m o n t a i t pas au qua r t de la somme 
que rapporte l eu r t r ava i l , en l ' é v a l u a n t à u n taux 
e x t r ê m e m e n t bas, à 10 centimes par heure . 

Le b œ u f , comme in s t rumen t de t r ava i l , est 
exclusivement e m p l o y é au t i rage ; i l est i m p r o 
pre au b â t o u à por ter à cause de la longueur des 
reins, laquelle f o r m e le quar t de la longueur t o 
tale de la colonne v e r t é b r a l e , tandis qu 'el le n 'en 
est que le s i x i è m e dans le cheval. 

Le b œ u f est depuis l ' a n t i q u i t é la plus r e c u l é e la 
b ê t e de f e r m e et de labour . L ' A n c i e n Testament, 
les auteurs grecs et romains ne par len t que d u 
b œ u f , et n u l l e m e n t d u cheval , c o m m e compa
gnon d u laboureur . A l ' é p o q u e actuel le , le b œ u f 
est à peu p r è s le seul an imal de t r a i t et de labour 
dans tou te l 'Asie ; i l sert m ê m e comme b ê t e de 
selle et de b â t dans l ' Inde . 

E n France , le b œ u f est encore a u j o u r d ' h u i nu
mériquement et par son travail la pr inc ipale .ma
ch ine m o t r i c e agricole ; i l l 'emporte de beau
coup sur l ' e s p è c e é q u i n e . E n effet, le travail 

agricole du cheval en France, comparé à celui 
du bœuf, est : : 11,206,000 : 17,432,500. C'est 
sur tout dans le m i d i et le centre de la Ftance 
(Guienne, B e r r i , Bourbonnais , Languedoc, etc.) 
que le b œ u f est le p r inc ipa l et presque le seul 
i n s t rumen t de c u l t u r e ; tandis qu ' au n o r d (Ile de 
France, Normand ie , Boulonnais , Picardie , F l a n 
dre, Ar to i s , etc.) , on l 'é lève comme b ê t e de rente ; 
c'est le cheval q u i le remplace pour les t ravaux 
des champs. C'est au moyen Au joug et plus r a 
rement du collier qu 'on attelle le b œ u f . 

Nous ne reviendrons pas sur le t irage au 
col l ier don t nous avons d é j à p a r l é (1). Dans le 
t irage au j o u g (fig. 322) la r é s i s t a n c e est appl i 
q u é e à la par t ie s u p é r i e u r e de la t ê t e . L a l igne 
d u d é v e l o p p e m e n t de la force d ' impu l s ion des 
e x t r é m i t é s p o s t é r i e u r e s est la dro i te A B ; la 
ligne, de t ransmission de cette force est la l igne 
DB ; celle de son act ion est la droi te A B ; enf in 
la r é s u l t a n t e de l ' ac t ion des e x t r é m i t é s a n t é r i e u 
res peut ê l r e r e p r é s e n t é e par la droi te E B , par
tant de l ' appu i d 'un pied de devant à la part ie 
a n t é r i e u r e d u f r o n t . 

Le p r o b l è m e q u i consiste à chiffrer les avan
tages et les i n c o n v é n i e n t s d u b œ u f de tra--
v a i l , c o m p a r é au cheval , n'est pas encore 
r é s o l u . Tou te fo i s , i l est acquis que dans les 
pays de montagne et là où les terres sont 
fortes, le b œ u f est p r é f é r a b l e au cheval. Les 
principaux avantages du b œ u f sur le cheval , 
comme machine de cu l tu re , sont les suivants : 
1° Économie d'achat, de n o u r r i t u r e , de harnais 
et de soins ; 2° augmentation de valeur en v i e i l -

(1) Voyez tome II, p. 353. 
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lissant (c'est l ' inverse pour le cheval ) ; 3° perte 
moins grande en cas d'accident, le b œ u f p o u 
vant servir plus fac i lement à la consommation ; 
4° i l fau t ajouter , de plus , que le b œ u f est plus 
robuste, moins malad i f que le cheval ; q u ' i l d é 
t é r i o r e moins les p â t u r a g e s , s 'accommode mieux 
de la stabulation permanente , et q u ' i l est d ' un 
entretien plus facile et moins c o û t e u x . L e plus 
grave inconvénient r e p r o c h é au b œ u f , c'est son 
peu de vitesse au t i rage. L e t rava i l quo t id ien d u 
b œ u f c o m p a r é à celui du cheval serait : : 3 : 4 , 
d ' a p r è s John Saint-Clair ; ou : : 4 : 5, d ' a p r è s 
Mathieu de Dombasle. Pradt et A r t h u r Y o u n g 
estiment que le b œ u f , s ' i l é t a i t b ien a t t e l é et 
b ien g o u v e r n é , pour ra i t donner u n t rava i l éga l 
à celui du cheval. L a p ropor t ion respective la 
plus avantageuse des chevaux et des b œ u f s à 
entretenir dans une fe rme varie selon une fou le 
de circonstances. 

On a divers p r o c é d é s pour atteler les b œ u f s et 
les vaches que l ' on fa i t t r ava i l l e r ; le joug, q u i est 
posé à la base de leurs cornes, est cer tainement 
celui q u i les cont ient dans une plus grande d o 
c i l i t é ; mais le col l ier , c o m m e on l'observe en 
divers pays, leur donne beaucoup plus de force 
et une a l lure plus leste et plus rapide. I l est b ien 
p r é f é r a b l e et malheureusement moins e m p l o y é . 

Vers l ' âge de deux ans et d e m i à t rois ans, le 
b œ u f est d r e s sé au labour , ou bien h a b i t u é à 
por ter le harnais ; de c i n q à d ix ans, i l a t te in t 
sa plus grande fo rce ; c'est aussi l ' é p o q u e de ses 
t ravaux les plus fat igants et les plus lucra t i f s ; à 
douze ans, i l qu i t t e o rd ina i rement la charrue 
pour passer à l 'engraissement, et de là à la b o u 
cherie . « Sans le b œ u f , d i t B u f f o n , les pauvres 
et les riches auraient beaucoup de peine à vivre , 
la terre demeurera i t i ncu l t e , les champs et m ê m e 
les ja rd ins seraient secs et s t é r i l e s ; c'est sur l u i 
que rou len t tous les t ravaux de la campagne ; 
i l est le domestique le plus u t i l e de la f e rme , le 
soutien du m é n a g e c h a m p ê t r e ; i l f a i t toute la 
force de l ' ag r icu l tu re ; autrefois i l faisait toute 
la richesse des hommes, i l est encore au jou r 
d ' h u i la base de l 'opulence des É t a t s , q u i ne 
peuvent se soutenir et f l e u r i r que par la cu l t u r e 
des terres et l 'abondance d u b é t a i l , puisque ce 
sont les seuls biens r é e l s . » 

Parmi nos campagnes, le l a i t est le p r i n c i p a l 
p r o d u i t des vaches. L a q u a n t i t é qu'elles en don
nent varie c o n s i d é r a b l e m e n t , soit selon les va
r i é t é s que l ' on é l ève , selon le pays que ces an i 
maux habi tent ou le r é g i m e qu ' on leur f a i t 
suivre . On d i t q u ' à S u r i n a m les mei l leures va
ches l a i t i è r e s ne fournissent par j o u r b u ' u n 

demi- l i t r e ou u n l i t r e de l a i t ; dans l ' A f r i q u e 
septentrionale, elles en produisent au plus 3 à 
4 l i t res , tandis qu ' en France , c o m m u n é m e n t , 
nos vaches en donnent 12 à 15 l i t res , et quel
quefois p l u s ; en Suisse, les belles races en 
s é c r è t e n t encore davantage. Mais les races l a i 
t i è r e s par excellence sont celles de la Hollande 
et de l 'Ukra ine ; car on l i t dans les ouvrages 
d ' ag r icu l tu re que la p r e m i è r e f o u r n i t j o u r n e l l e 
ment j u s q u ' à 18 l i t res de l a i t , et que la seconde 
en donne la prodigieuse q u a n t i t é de 30 à 40 l i 
tres (1). 

C'est vers sept ans, d ' a p r è s l ' agronome Tes-
sier, que les b œ u f s sont dans les circonstances 
les plus favorables p o u r l 'engraissement ; cepen
dant ce n'est souvent que plus t a r d qu ' on les y 
soumet. On a r e m a r q u é que ceux de ces ani
maux q u i o f f r a i e n t certaines condi t ions organi
ques se p r ê t a i e n t m i e u x que les autres à prendre 
de l ' embonpo in t . L e f a m e u x engraisseur an
glais B l a c k w e l l a p o s é à ce sujet des principes 
utiles à suivre : selon l u i , ce sont les individus 
dont l 'ossature est le plus f r ê l e q u i s'engraissent 
le mieux : aussi, en m ê m e temps que l 'on doit 
chois i r ceux q u i on t u n corps b ien d é v e l o p p é , 
i nd ice qu ' i l s p o s s è d e n t des v i s c è r e s q u i fonct ion
nent b ien , i l f au t p a r t i c u l i è r e m e n t s'attacher à 
ceux q u i on t la t ê t e fine et l é g è r e , et des e x t r é 
m i t é s aussi courtes et aussi menues que possible. 
E n ou t r e , i l est essentiel que la peau soit fine 
et couverte de poils doux et b r i l l an t s . C'est en 
f ixan t ces c a r a c t è r e s par la voie de la sé lec t ion 
et de la g é n é r a t i o n que les Angla i s sont parvenus 
à c r é e r des races excellentes, s p é c i a l e m e n t desti
n é e s à la boucher ie . I l y a t ro i s modes p o u r en
graisser ces best iaux, savoir : l 'engrais à Té tab le , 
l 'engrais au p â t u r a g e et l 'engrais m i x t e . Quelque 
p r o c é d é que l ' o n suive, c!est l 'abondance de 
n o u r r i t u r e , le repos et la t r a n q u i l l i t é q u i sont les 
é l é m e n t s d 'une p rompte r é u s s i t e . 

L'engrais au pâturage se p r a t i que p a r t i c u l i è r e 
men t en N o r m a n d i e , dans la v a l l é e d 'Auge . I l 
s ' e x é c u t e s i m p l e m e n t en me t t an t les b œ u f s dans 
de vastes pra i r ies , soit en h ive r , soit au p r in 
temps. Ceux que l ' on y place dans cette der
n i è r e saison ne sont que quatre moi s à s'engrais
ser. On a soin d ' isoler ces a n i m a u x des chevaux, 
parce que ceux -c i les t o u r m e n t e n t ; et l a t r a n -

(l) Voyez Vernois et Alf. Becquerel. Analyse du lait des 
principaux types de voche, chèvre, etc. Paris, 1857, in-8 et 
Annales d'hygièn», 1857, 2 e série, tome V I I , p. 271.— O 
Réveil, Du lait. Paris, 1856, in-8. — A. Donné, Conseils 
aux mères sur la manière d'élever leurs enfants nouveau-
nés. 4« édition. Paris, 1869. 
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qu i l l i t é est "une cond i t ion si essentielle de r é u s 
site pour l 'engrais des bestiaux, q u ' o n rappor te 
qu'une a n n é e l ' o p é r a t i o n manqua dans la va l l ée 
d'Auge, parce que des ouvr iers , e m p l o y é s par le 
gouvernement, passaient con t inue l l ement à t r a 
vers ces p â t u r a g e s . 

L'engrais à l'étable se f a i t sur des b œ u f s s é 
ques t r é s dans des é t a b l e s o ù i ls restent constam
ment dans u n repos absolu. L à , o n les n o u r r i t 
avec des fourrages verts , comme nous l 'avons 
vu prat iquer en Suisse, et alors i ls peuvent ê t r e 
engra i s sés en quatre m o i s ; ou bien on l e u r 
donne des racines, des r é s i d u s de sucreries de 
betteraves, de brasseries ou de dis t i l ler ies ; mais 
alors l ' é t a t d ' embonpoin t n é c e s s a i r e pour la 
boucherie est plus de temps à a r r iver . Les en-
graisseurs progressifs entre t iennent les bestiaux 
à l ' é table dans u n é t a t de p r o p r e t é e x t r ê m e et 
leur d i s t r ibuent l eur n o u r r i t u r e à des heures 
fixes. Quelques-uns poussent m ê m e le scrupule 
j u s q u ' à n 'ent rer dans l a grange à n o u r r i t u r e 
qu'avec une chaussure dont i ls ne se servent 
point au dehors. 

L'engrais mixte t i en t des deux p r o c é d é s p r é c é 
dents et se f a i t en part ie au p â t u r a g e et en par t ie 
à l ' é t ab l e . 

Le poids des b œ u f s e n g r a i s s é s varie c o n s i d é 
rablement. E n France , i l n'est f r é q u e m m e n t que 
de 500 livres ; mais souvent i l est b ien plus con* 
s idé r ab l e , et du ran t quelques a n n é e s on a v u 
des b œ u f s gras, p r o m e n é s dans Paris , dont le 
poids s 'é levai t à 3,000 l ivres . On d i t m ê m e qu 'en 
Angleterre , o ù l ' on p o s s è d e les races les plus 
colossales, i l s'en t rouve q u i sont é v a l u é s à un 
poids encore plus é n o r m e . 

La statistique of f ic ie l l e de l ' e s p è c e d u b œ u f 
en France, a f o u r n i les r é s u l t a t s suivants : 

Taureaux. 399,026 d'une valeur totale de 33,6l3,990fr. 
Bœufs... 1,968,829 — 301,819,337 
Vaches... 5,301,825 — 487,875,663 
Veaux... 2,066,849 — 52,936,763 

Quoique d'une bien moindre étendue, l'An
gleterre p o s s è d e cependant u n plus grand n o m 
bre de t ê t e s bovines, puisqu'el le en compte 
10,500,000; mais ce c h i f f r e , q u i est p r o p o r t i o n 
ne l lement plus é levé que le n ô t r e , est en raison 
de l a consommat ion , que l ' o n é v a l u e dans les 
I les Br i tanniques à 220 l ivres de viande, t e rme 
m o y e n , que mange chaque i n d i v i d u , tandis 
q u ' e n France on n 'en compte que 60 l ivres pour 
les habi tants des vi l les , et 20 pour ceux des 
campagnes. 

Le b œ u f n'est pas moins u t i l e a p r è s sa m o r t , 
car on u t i l i se toutes les parties de l ' a n i m a l . I l 
f o u r n i t à nos tables une p r é c i e u s e n o u r r i t u r e et 
à l ' indus t r ie d'excellentes m a t i è r e s p r e m i è r e s 
qu 'e l le u t i l i se ; sa cha i r , q u i f o r m e a u j o u r d ' h u i 
u n de nos p r inc ipaux a l iments , é t a i t d é j à e m 
p l o y é e par les premiers Grecs, ainsi qu 'on le vo i t 
dans les p o é s i e s h o m é r i q u e s , et elle devint en
suite le mets f a v o r i des a t h l è t e s . 

Les peaux des b œ u f s on t servi à l ' h o m m e , à 
toutes les é p o q u e s , pour des usages f o r t v a r i é s . 
Les é c r i t s de St rabon nous r é v è l e n t que les V ^ -
n è t e s en faisaient des voiles pour les embarca
t ions ; les Romains employaient ces peaux e n t i è r e s 
pour confec t ionner d' immenses outres dans 
lesquelles i ls char r ia ient l eur v i n . U n e peinture 
de P o m p é i nous retrace cet usage; elle r e p r é 
sente une de ces outres sur u n char io t et 
que deux hommes munis d 'amphores sont occu
p é s à vider . A u j o u r d ' h u i , les peaux de b œ u f s , 
t a n n é e s , c h a m o i s é e s ou s implement s a l é e s , 
comme en A m é r i q u e , sont l ' ob je t d 'un commerce 
c o n s i d é r a b l e et servent à l a f ab r i ca t i on de nos 
chaussures et à une fou le d'usages. Notre pays 
est l o i n d'en f o u r n i r assez pour sa consommation, 
et nous en t i rons une q u a n t i t é c o n s i d é r a b l e du 
B r é s i l et de la Russie. On a c a l c u l é que les tan
neurs de France employaien t annuel lement pour 
36,000,000 de f rancs de peaux et que leur p r é 
parat ion en doubla i t le p r i x . 

Les poils q u i sont extraits des peaux, pendant 
l ' o p é r a t i o n d u tannage, sont filés et e m p l o y é s , 
sous le n o m de bour re , à fa i re des tissus gros
siers, dont les roul iers se f o n t des manteaux. 

Les cornes et les sabots de ces animaux ser
vaient chez les Roma ins , ainsi qu ' i l s servent 
encore a u j o u r d ' h u i chez nous, à confect ionner 
des peignes, car on en a t r o u v é d 'absolument 
semblables aux n ô t r e s , et faits en cette substance, 
dans les ruines de P o m p é i . On en f ab r ique en 
out re des t a b a t i è r e s et une fou le d'ouvrages de 
tablet ter ie . 

Les b œ u f s fournissent une grande q u a n t i t é de 
sang q u i est mis en usage comme engrais, et sa 
p a r t i e s é r e u s e sert à c la r i f i e r les vins et les sirops, 
à r a f f ine r le sucre et à f a b r i q u e r le b leu de 
Prusse. 

Leurs os, r e c h e r c h é s pour la table t ter ie , sont 
e m p l o y é s pour l ' ex t rac t ion de la g é l a t i n e et pour 
la f ab r i ca t ion de la colle ; a p r è s cette ex t rac t ion 
on les t r ans forme en n o i r an ima l , don t on f a i t 
une grande consommat ion dans les ra f f iner ies 

de sucre. 
La graisse entre dans la f a b r i c a t i o n de la chan-
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d é l i e , des savons, etc. ; ces divers produits sont 
susceptibles de nombreuses applications é c o n o 
miques, agricoles ou industriel les, et f o r m e n t 
dans plusieurs loca l i t é s des branches de c o m 
merce t r è s - i m p o r t a n t e s . 

M a l a d i e s . — L ' e s p è c e bovine est sujette à de 
nombreuses et graves maladies : nous ne pou
vons q u ' é n u m é r e r les aphthes de la bouche, l ' i n 
digestion, la g a s t r o - e n t é r i t e , le coryza, la l a r y n 
gite , la b ronchi te , l 'apoplexie pu lmona i re , la 
pneumonie , la phthis ie tuberculeuse, la p ieu-
r i t e , la c é r é b r i t e , le tourn i s , le t é t a n o s , l ' ép i l ep -
sie, la pustule mal igne , la f o u r b u r e , la gale, le 
f a r c i n , la p l é t h o r e , le charbon , le typhus des 
b ê t e s à cornes, les maladies vermineuses, le r h u 
matisme, etc. ( I ) . 

I l y a souvent l i eu de p ra t iquer des o p é r a t i o n s 
sur le b œ u f . Comme apparei l de content ion , on 
ut i l ise sur tout le t rava i l à poteaux (fig. 323), q u i 
consiste en une grande cage g é n é r a l e m e n t qua-
drangula i re , f o r m é e de quatre poutres p r i n c i -
cipales, et so l idement sce l l ées en ter re , à l 'aide 
de fondat ions en m a ç o n n e r i e . On f ixe les ani 
m a u x dans d i f f é r e n t e s at t i tudes par la t ê t e , par 
les membres et par le t r o n c . 

D e s t i n é e d u b œ u f . — Dans presque toute 
l 'Europe , le b œ u f est l'esclave malheureux de 
l ' homme ; dans quelques pays, en Espagne no
t ammen t , i l est sacr i f i é à des plaisirs barbares : 
nous voulons parler de ces combats o ù i l figure 
comme v i c t i m e pr inc ipa le , mais dans lesquels i l 
ne succombe pas t o u j o u r s sans vengeance (2). 

Les b œ u f s , en subissant la d o m e s t i c i t é , on t 
é p r o u v é de grandes modif ica t ions organiques, 
t a n t ô t par la puissante inf luence de l ' h o m m e , 

(1) Voyez pour l'explication de ces divers termes, le Dic
tionnaire de médecine, de chirurgie et de l'art vétérinaire 
12« édition, par E. Littré et Ch. Robin. Paris, 1865̂  
passim. 

(2) Voyez t. I I , p. 669. 

q u i les a va r i é s en les croisant , t a n t ô t par la seule 
inf luence d u c l i m a t o u d u sol . U r é s u l t e de là 
que ces an imaux p r é s e n t e n t u n grand nombre 
de races q u i on t des c a r a c t è r e s t r è s - t r a n c h é s et 
q u i nous o f f r en t des produi t s f o r t d i f f é r e n t s . 

Les races se m o d i f i e n t en b i en ou en m a l sui
vant les circonstances dans lesquelles elles v i 
vent. L e sol , la n o u r r i t u r e , le r é g i m e , les travaux 
auxquels sont soumis ces a n i m a u x , i n f luen t beau
coup sur leur c o n f o r m a t i o n ; l ' é d u c a t i o n , les bons 
ou mauvais t ra i tements , m o d i f i e n t aussi leur 
c a r a c t è r e . Chacune de ces races se distingue 
par quelques q u a l i t é s p a r t i c u l i è r e s : les unes 
donnent des an imaux plus robustes pour le t ra
va i l ; les autres fournissent plus de l a i t ou plus 
de viande de boucher i e . Les é l e v e u r s croisent 
ensuite les races entre elles pour les a m é l i o r e r 
et pour en ob ten i r de plus r iches produi t s . 

Dans l a d é t e r m i n a t i o n des e s p è c e s nous de
vons ê t r e t r è s - p r u d e n t s ; nous ne sommes m ê m e 
pas f ixés au sujet de nos e s p è c e s d 'Europe, et 
l ' on ne sait si le b œ u f d ' É c o s s e , q u i v i t encore 
à l ' é t a t sauvage, est s p é c i f i q u e m e n t dist inct 
ou n o n . 

Toutes ces c o n s i d é r a t i o n s me f o n t donner 
raison à ceux q u i vo ien t dans les b œ u f s do
mestiques plusieurs e s p è c e s d i f f é r e n t e s . 

F i t z inger , u n des rares natural istes q u i se 
soient o c c u p é s des an imaux soumis à l ' homme , 
admet que les b œ u f s domest iques actuel lement 
connus appar t iennent à sept e s p è c e s i n d é p e n 
dantes ;le zébu, le bœuf à bosse d'Afrique, le bœuf 
des Alpes, le bœuf des vallées, le bœuf de la Mar
che, le bœuf des steppes et le bœuf d'Écosse. 

Nous p r é f é r o n s adopter , c o m m e p o u r les races 
chevalines (1), u n ordre p u r e m e n t g é o g r a p h i q u e . 

Jeter u n coup d ' œ i l sur l a vie d u b œ u f domes
t ique dans les divers pays, est chose aussi ins t ruc
t ive q u ' i n t é r e s s a n t e . 

(1) Voyez t. I I , p. 359. 
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Fig. 324. Le Zébu des Brahmines. 

1° Les races asiatiques. 

LES BOEUFS ZÉBUS — BOS JNDICDS. 

Der Zebu. 

Cuvier, le premier, a réuni au bœuf domes
tique le z é b u , don t L i n n é e avait f a i t une e s p è c e 
à par t . I l c royai t que ces deux an imaux ne d i f 
f é r a i e n t n i par l eu r f o r m e , n i par leur s truc
ture, et la bosse d u z é b u ne l u i paraissait pas u n 
c a r a c t è r e s p é c i f i q u e . Mais des observateurs plus 
r écen t s on t comba t tu l ' o p i n i o n de l ' i l lus t re na 
turaliste, et on t m o n t r é que le z é b u avait une 
v e r t è b r e s a c r é e et t rois v e r t è b r e s caudales de 
moins que le b œ u f o rd ina i re . Chez d'autres a n i 
maux sauvages, une v e r t è b r e , u n tubercule à 
une dent de plus ou de moins , est u n c a r a c t è r e 
suffisant à beaucoup de naturalistes pour d i f f é 
rencier une e s p è c e , m ê m e u n genre : pou r les 

BREHM 

animaux domestiques, par contre, ces carac
t è r e s sont devenus sans valeur, par suite de 
l ' i dée p r é c o n ç u e et fo r tement e n r a c i n é e que la 
d o m e s t i c i t é peut c o m p l è t e m e n t changer u n an i 
m a l . Nous ne saurions acquiescer à cette ma
n i è r e de voi r , avant qu 'on nous a i t d é m o n t r é que 
la s é l e c t i o n et la domest icat ion peuvent modi f i e r 
la s t ructure des os. Nous regarderons donc le 
z é b u comme une e s p è c e i n d é p e n d a n t e . 

Le z é b u d i f f è r e d 'ail leurs du b œ u f domestique 
par la p r é s e n c e d'une bosse au garrot , par des 
cornes aplaties, t r è s - c o u r t e s ; i l est, de plus , t r è s -
doux , quoique t rès-vif dans ses mouvements ; sa 
voix est plus rauque et grognante. A vra i d i re , 
le z é b u s'accouple avec le b œ u f domestique, et 
p rodu i t des m é t i s f é c o n d s ; mais nous savons que 
l ' e x p é r i e n c e a r e n v e r s é c o m p l è t e m e n t les an
ciennes t h é o r i e s à ce sujet , et nous ne pouvons 
vo i r l à u n a rgumen t contre l ' i n d é p e n d a n c e 

s p é c i f i q u e d u z é b u . 
I I — 186 
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C a r a c t è r e s . — On dis l ingue plusieurs races 
de z é b u s , q u i d i f f è r e n t par la ta i l le , la longueur 
des oreilles, le pelage et la co lora t ion . La plus 
connue est le zébu des Brahmines {fig. 324), grand 
et bel an imal , au corps vigoureux, aux jambes 
courtes, à la t ê t e courte et grosse, à la bosse f o r 
tement p r o n o n c é e , à la queue longuement t o u f 
fue . Les cornes sont plus courtes que les o r e i l 
les; les fanons plus grands que chez les autres 
b œ u f s ; le pelage est c o m p o s é de poils courts , 
sauf au sommet de la t ê t e , au f r o n t et sur la 
bosse. Les z é b u s sont, d 'ord inai re , d 'un b r u n 
roux ou d 'un b r u n jaune. On en t rouve q u i sont 
d 'un jaune fauve, blancs ou t a c h e t é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Bengale 
est la patrie du z é b u ; mais de là i l s'est r é p a n d u 
au l o i n en Asie et dans une par t ie de l ' A f r i q u e . 

2° Les races africaines. 

LES BOEUFS A BOSSE û'AFRIQUE — BOS AFR1CANVS-

Der afrikanische Buckelochs. 

Caractères. — Le bœuf à bosse d'Afrique 
(fig. 325) est vois in d u z é b u , mais i l s'en d i s t i n 
gue faci lement par ses jambes plus hautes et ses 
cornes plus fortes. Le sanga des Abyssins en est 
bien la plus belle race : c'est u n f o r t et v igou 
reux an imal , haut m o n t é , à queue courte ; ses 
cornes sont t r è s - f o r t e s ; leur d i a m è t r e , à la base, 
est de p r è s de 17 cent, et leur longueur de l m , 1 5 
à l n , , 3 0 . T r è s - r a p p r o c h é e s à la racine, ces cornes 
s ' é ca r t en t , puis se d i r igen t en haut et l é g è r e m e n t 
en dehors ; dans leur dernier t iers , elles s ' in
fléchissent u n peu en dedans, et leur pointe se 
porte en dehors. Les poils sont courts et lins ; la 
couleur dominante est le b r u n c h â t a i n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce b œ u f 
habi te sur tout l 'Abyssinie et le cap de Bonne-
E s p é r a n c e . On rencontre diverses de ses races 
jusque dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e . On en vo i t 
des t roupeaux immenses, q u i f o r m e n t la seule 
richesse de peuplades e n t i è r e s . 

Chez les nomades du Soudan oriental, les 
t roupeaux vivent à peu p r è s comme autrefois , 
du temps de nos premiers a n c ê t r e s , et les é l e 
veurs de bestiaux ont encore les m ê m e s pro
c é d é s que leurs p è r e s , i l y a plusieurs s i è c l e s . 
Leurs t roupeaux sont leur seule richesse. Us es
t imen t u n h o m m e d ' a p r è s le nombre de ses mou
tons et de ses b œ u f s , comme les Lapons d ' a p r è s 
celui de ses rennes. Toute leur vie est dans les 
rapports les plus in t imes avec l 'é lève des bes

t iaux . Leurs t roupeaux doivent les entretenir 
de t o u t ; pour eux, ils n 'on t d 'autre ressource que 
le brigandage. Les t r ibus arabes q u i parcourent 
les steppes fert i les au sud d u 18° de la t i tude nord, 
sont en guerre cont inue l le les unes avec les au
tres, au sujet de leurs t roupeaux, et ce sont ces 
m ê m e s t roupeaux q u i d é t e r m i n e n t leurs voyages. 
I l va de soi q u ' i l n'est pas question d ' é t a b l e s . Ce 
n'est que dans les parages i n f e s t é s par les lions 
que l ' on cherche à p r o t é g e r les b œ u f s , les mou
tons et les c h è v r e s , en les r é u n i s s a n t , la nu i t , 
dans u n endro i t e n t o u r é d 'une é p a i s s e haie d ' é -
p i n é s et de mimosas. L à o ù le pays est s û r , on 
laisse les t roupeaux passer la n u i t au p â t u r a g e . 

Nos plus grands p r o p r i é t a i r e s d 'Europe ne 
peuvent se fa i re une i d é e d u nombre de ces 
t roupeaux. P r è s d u vi l lage de Melben , dont j ' a i 
d é j à p a r l é , la steppe f o r m e u n vaste bas-fond, 
dans lequel on a c r e u s é des fontaines nombreu 
ses, pour y abreuver les t roupeaux qu i s'y 
rendent vers m i d i . L à , d u m a t i n j u squ ' au soir, 
et d u soir j u squ ' au m a t i n , se p r o d u i t u n four 
m i l l e m e n t indescr ip t ib le d 'hommes et d'ani
maux. A chaque fontaine on a é t a b l i six ou hu i t 
petits é t a n g s à f o n d a rg i leux , q u i servent d'a
breuvoirs . Chaque j o u r on les r e m p l i t , chaque 
j o u r i ls sont v idés par les t roupeaux q u i vien
nent se d é s a l t é r e r . Depuis l ' a p r è s - m i d i jusqu 'au 
lendemain vers le m i l i e u du j o u r , pendant toute 
la n u i t , une centaine d 'hommes sont o c c u p é s à 
puiser de l 'eau et à la verser dans ces é t angs . 
Us a jou ten t à l 'eau u n peu de terre sa l ée . D'or
d ina i re , les abreuvoirs ne sont pas encore r e m 
pl is , que les b ê t e s sont d é j à là . De tous côtés 
a r r iven t des masses innombrab les de moutons, 
de c h è v r e s et de b œ u f s . On ne v o i t r i e n qu 'un 
t roupeau c o n t i n u d ' an imaux se mouvan t , au 
m i l i e u desquels a p p a r a î t de temps à autre une 
f igure h u m a i n e . Des m i l l i e r s de c h è v r e s et de 
moutons a r r iven t sans cesse, et tous s'en re
tournen t a b r e u v é s . Quand le bas-fond s'est un 
peu v idé d u menu b é t a i l , les b œ u f s s'y p r é c i p i 
tent , et l 'on ne vo i t plus alors qu 'une masse 
brune , a g i t é e c o m m e les flots de la mer et de 
laquel le s ' é lève tou te une f o r ê t de pointes ; les 
hommes disparaissent au m i l i e u . I l est impos
sible d 'es t imer , m ê m e par à peu p r è s , le nombre 
de ces an imaux ; j e ne crois cependant pas me 
rendre coupable d ' e x a g é r a t i o n , en l ' é v a l u a n t 
à 60,000 t ê t e s par j o u r , p a r m i lesquelles les 
b œ u f s f igurent pour 40,000 e n v i r o n . T o u t e la 
place ressemble à une é c u r i e q u i n 'a pas é t é 
n e t t o y é e depuis des mois . M a l g r é les ardeurs des
s é c h a n t e s d u sole i l , le sol est recouver t d 'une 
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Fig. 325. Le Bœuf à bosse d'Afrique. 

couche d 'ordures de p r è s d 'un d e m i - m è t r e 
d ' é p a i s s e u r ; les abreuvoirs seuls sont maintenus 
dans un grand é t a t de p r o p r e t é . Le soir, les der
niers an imaux disparaissant, l ' on recommence à 
puiser l'eau pour le lendemain . A certains j o u r s , 
arr ivent aussi des bandes de 500 à 1,000 cha
meaux, q u i é t a n c h e n t leur soif et s'en vont ras

sas iés . 
Des notables d u Soudan or ien ta l , q u i sont 

c h a r g é s de fa i re ren t re r les i m p ô t s p a r m i ces 
nomades, m ' o n t a s s u r é q u ' i l est impossible 
d ' é v a l u e r la richesse de ces gens, m ê m e approxi 
mativement . Lorsque M o h a m m e d - A l i r é s o l u t 
de parer à la disette de b œ u f s q u ' i l y avait en 
É g y p t e , par des exportat ions d u Soudan, les 
gouverneurs l e v è r e n t sur les habitants de cette 
c o n t r é e , en peu de temps, non plusieurs cen
taines de m i l l e , mais plusieurs mi l l i ons de b œ u f s . 
Une é p i z o o t i e avait f a i t p é r i r en É g y p t e u n grand 
nombre de b œ u f s ; d ' un autre cô t é l ' a r m é e que 
le pacha avait l a n c é e contre la Porte en avait 

f a i t une consommation c o n s i d é r a b l e ; cependant 
toutes ces pertes f u r e n t rapidement c o m b l é e s 
par les impor ta t ions d u Soudan. Bien plus, les 
b œ u f s se m o n t r è r e n t b i e n t ô t en tel le abondance 
que l ' on du t donner contre-ordre d'en amener 
d'autres. Si l 'on veut bien t en i r compte des m i l 
l iers et des mi l l i e r s , q u i s u c c o m b è r e n t en che
m i n , dans une rou te de c i n q cents lieues, fai te 
en grande partie à travers le d é s e r t et des pays 
s t é r i l e s , l ' on pour ra alors se fa i re une idée de 
la q u a n t i t é de b œ u f s q u i f u r e n t ainsi e x p o r t é s 
des deux provinces de Sennaar et d u K o r d o f a h n . 
A u j o u r d ' h u i encore, i l est faci le de r e c o n n a î t r e 
la route suivie par ces b œ u f s ; des squelettes 
l ' i nd iquen t dans toute son é t e n d u e , si b ien qu 'on 
ne peut s ' é g a r e r . Quand je pense que ces t r o u 
peaux immenses dont j e viens de parler , j e ne 
les ai vus q u ' a p r è s que leurs p r o p r i é t a i r e s avaient 
é t é aussi fo r tement i m p o s é s I Quels n 'ont- i ls pas 
d û ê t r e quelques a n n é e s auparavant ! 

Dans le Soudan et dans le K o r d o f a h n , on 
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Fig. 326. Taureau franc-comtois (femeline du Doubs 

se l ivre s implement à l 'é lève des b œ u f s pour de
mander des services à ces animaux ; dans l 'Ha
besch, au contraire , on les u t i l i se . Les Mensas, 
par exemple, en fon t des b ê t e s de t r a i t et des 
b ê t e s de somme. 

Nous manquons de dé ta i l s p r é c i s sur les t r o u 
peaux de b œ u f s des peupladas de l ' i n t é r i e u r de 
l ' A f r i q u e . Nous savons s implement que ceux du 
sud de cette partie d u monde sont immenses. 
Tous les voyageurs disent en avoir vu q u i se 
comptaient par m i l l i e r s ; ils parlent des q u a n t i t é s 
incroyables de b œ u f s q u i f o r m e n t le b u t i n d 'un 
vainqueur , souvent a p r è s u n seul combat . 

3° Les races européennes. 

« En Europe, on a formé plusieurs catégories 
ou divisions des races bovines, d i t H . Bouley (1) : 
1° bœuf de haut cru, propre au t rava i l , hab i 
tan t p r inc ipa lemen t les loca l i t é s montagneuses ; 
2° bœuf de nature, q u i est la b ê t e de rente , c'est-
à -d i r e que l 'on é lève pour ses produi t s (laitage, 
f u m i e r ) . 

Les Al lemands divisent l ' e s p è c e bovine en 
t rois grandes c a t é g o r i e s : 

1° Bœuf de montagne o u suisse, race q u i , par t ie 
des Alpes comme p o i n t cent ra l , a p e u p l é la plus 
grande par t ie de l 'Europe centrale : corps r a 
m a s s é , cour t , t r apu ; membres fo r t s , peu é levés ; 
for te ossature, muscles v igoureux , d é v e l o p p é s ; 

(1) Boule Dict. lexicographique, p. 14G. 

t ê t e cour te ; f r o n t c a r r é ; cornes grosses à la 
base ; é n e r g i e , v igueur . A cette c a t é g o r i e ap
par t iennent les races françaises, auvergnates, 
l imousines , d u Quercy, de la Gascogne, de la 
V e n d é e , d u M o r v a n , de la F r a n c h e - C o m t é , et 
les races étrangères, dites de F r i b o u r g , d u T y r o l , 
de la F rancon ie , de Gal loway, etc. 

2° Bœuf de vallée ou hol landais , q u i a p e u p l é 
les riches p â t u r a g e s des bords de la mer , depuis 
la Hol lande jusqu ' au D a n e m a r k ; q u i est aussi 
la souche de la race f lamande et, selon toute p ro
b a b i l i t é , des races normandes et anglaises : ossa
tu re peu a c c e n t u é e ; corps é l e v é et a l l o n g é ; 
t ê t e é t r o i t e , e f f i l ée ; aspect féminin ; grande 
ap t i tude à l 'engraissement et à la p r o d u c t i o n du 
l a i t . Les races f lamande , hollandaise, normande, 
agenaise, choletaise, de D u r h a m , etc. , se rangent 
dans cette c a t é g o r i e . 

3° Bœuf de plaine : c a r a c t è r e s communs aux 
deux p r e m i è r e s c a t é g o r i e s ; exemple : les races 
charollaise, nivernaise, e tc . 

Ces divis ions sont l o i n d ' ê t r e r igoureuses; les 
e x t r ê m e s seuls correspondent assez b ien à une 
organisat ion d é t e r m i n é e . Les p r o g r è s de l ' a g r i 
cu l t u r e , les soins, la n o u r r i t u r e , les croise
ments , etc. , m é l a n g e n t et f onden t , chaque j o u r , 
ces diverses c a t é g o r i e s les unes dans les autres. 

L a classif icat ion des races selon les l o c a l i t é s 
q u i les produisent est encore la p r é f é r a b l e . D 'a
p r è s cette i d é e , l ' e s p è c e bovine est r a n g é e sous 
sept grandes divis ions , c o m m e i l su i t : 1» \ e s 

races françaises; 2° les races suisses; 3° les races 



Fig. 527. Vache tarantaise. 

italiennes ; 4° les races allemandes ; 5° les races 
hollandaises; 6° les races danoise, norvégienne et 
russes; 7° les races anglaises. » 

io Les races françaises. 

Les principales races françaises sont : 
Les races normandes (1° cotent ine , 2° de la 

vallée d 'Auge) ; 
La race flandrine; 
Les races franc-comtoises ( l ° f e m e l i n e d u D o u b s 

(fig. 326); 2° tour rache d u Jura) ; 
Les races bressanes (1° d u B u g e y ; 2° des m a 

rais de la Dombes) ; 
La race bretonne o u morbihannaise ; 
La race choletaise ; 
La race -poitevine ( g â t i n e , poi tevine et m a n -

celle) ; 
La race charollaise; 
La race niversaise; 
La race morvandaise ; 
La race charentaise ( b œ u f s m a r a î c h i n s ) ; 
L a race bourbonnaise ; 
L a race agenaise ; 
Les races auvergnates (1° de Salers, 2° d u Se-

gala. 3° d 'Aubrac ) ; 

La race limousine; 
L a race de l'île de Camargue (i). 

LES BOEUFS NORMANDS 

La race normande , dont une variété est spé
cialement bonne pour la boucher ie , et une autre.,, 
donnent d u la i t assez copieusement. 

_ LES BOEUFS û'AUVERGNE. 
—**W. 

L a race auvergnate de Salers est seulement 
bonne pour le t r a v a i l ; elle donne t r è s - p e u de l a i t , 
et une viande de mauvaise q u a l i t é . 

LES BOEUFS DE LA TARENTAISE. 

« La race de Tarantaise, dit M. Montmayeur(2), 
a son berceau à l ' o r ien t d u d é p a r t e m e n t de la 
Savoie, dans le canton de Bourg-Saint-Maurice , 
au pied d u pet i t Sain t -Bernard . C'est là qu'el le 
s'est c o n s e r v é e au plus haut po in t de sa perfec
t i on et q u on la t rouve plus c o m p l è t e , plus ho
m o g è n e que dans aucun autre canton de ce pays. 
De ta i l le moyenne dans les hautes va l l ée s , elle 
p r end d u corps à mesure qu 'e l le descend dans 

(1) Voyez page 665. 
(2) Montmayeur, Savoie et Savoyards. 
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la plaine, o ù elle s'acclimate fac i lement sans 
soins par t icul iers , comme aussi sans a l t é r a t i o n 
de q u a l i t é . L a constance, qu i dist ingue tou jou r s 
une race pure , est la p r e m i è r e de ses ver tus . 

« I l y en a q u i la f o n t une branche cadette de 
Sehwitz ; d'autres l ' impor t en t des va l lées alpes

tres d ' I ta l ie . 
« Pour nous, nous croyons que la race Ta r ine 

est une de ces races p r imi t i ve s , f o r m é e s o r i g i 
na i rement , par l ' ac t ion u n i f o r m e , et cont inue 
pendant des s ièc les , des influences e x t é r i e u r e s , 
dont les plus puissantes sont le c l ima t , le l i eu de 
s é j o u r , et la qua l i t é de la n o u r r i t u r e qu i en d é 

pend. » 
2« Les races suisses. 

Les races suisses comprennent : 1° La race de 
F r i b o u r g {fig. 328), 2° la race de Sehwlz( / ty . 329), 
les v a r i é t é s de diverses grandeurs, dont toutes 
sont remarquables par l 'abondance du la i t qu'elles 

s é c r è t e n t . 

LES BOEUFS DES ALPES — DOS ALPINUS-

Bas Alpenrind. 

Le bœuf des Alpes est la première des es
p è c e s e u r o p é e n n e s souches du b œ u f domest ique; 
Fi tz inger admet q u ' i l est or ig ina i re des hautes 
montagnes d 'Eu rope ; car, encore a u j o u r d ' h u i , 
le v ra i b œ u f des Alpes ne p r o s p è r e que dans les 
hauteurs. Nous ne rechercherons pas quel est le 
d e g r é de p r o b a b i l i t é de cette h y p o t h è s e . 

C a r a c t è r e s . — D ' a p r è s F i tz inger , ce b œ u f p r é 
sente les c a r a c t è r e s suivants : U a la t ê t e assez 

4 
cour te , le f r o n t large, le museau obtus, les 
cornes re la t ivement courtes, minces , p o r t é e s en 
hau t et en dehors ; le cou de longueur moyenne, 
gros et f o r t ; les fanons pendants sur la p o i t r i n e ; 
le corps f a ib lemen t a l l o n g é ; le garrot large, le 
dos cour t et d r o i t , l a croupe dro i te , non t o m 
bante ; la po i t r ine large, les é p a u l e s et les reins 
solides, la queue longue et mince ; les jambes 
assez courtes et épa i s se s ; les sabots for ts ; la cou
leur de son pelage est var iable . D 'o rd ina i re , i l est 
d 'un n o i r b r u n luisant , avec le dos fauve c la i r , 
et le museau b lanc . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — F i t z inger 
rappor te à cette e s p è c e d i x - h u i t races, q u i habi
ten t la Suisse, le T y r o l , la Styr ie et la B o h ê m e . 
Le b œ u f de l 'Ober land bernois est ce lu i q u i r e 
p r é s e n t e le type o r i g ine l dans sa plus grande 
p u r e t é . 

Ce b œ u f r e ç o i t des soins tou t d i f f é r e n t s dans 
les montagnes de l 'Europe centrale, et sur tou t 

dans les Alpes, q u o i q u ' i l y ai t encore bien à faire 
à cet é g a r d . 

V o i c i ce que d i t T s c h u d i (1) au sujet de ce 
b œ u f : « On pour ra j u g e r de l ' impor tance que le 
bé t a i l a pour l ' ag r icu l tu re et la p r o s p é r i t é géné
ra le de la Suisse, en j e tan t u n coup d ' œ i l sur les 
derniers recensements de sa stat ist ique. Ap-
penzell n o u r r i t 12,000 (autrefois 14,000) pièces 
de b é t a i l , dont le t iers passe l ' é t é dans les A l 
pes; les Grisons env i ron 10 ,000 ; le Tessin plus 
de 53,000 ; Glaris au moins 8,000 (autrefois 
10,000) ; U r i 11 ,350; 54,416 passent l ' é té dans 
le canton de L u c e r n e , 20 à 21,000 dans celui de 
Sehwitz , 14,000 dans l ' U n t e r w a l d , 9,000 dans 
l ' E n t l i b u c h , 20,000 dans l 'Oberland bernois, 
175,000 dans tou t le canton de Berne, 52,600 
dans le Tessin, 80,000 dans le Vala i s ; à Zug 
4,767, à F r i b o u r g 34,000, à Schaffhouse près de 
10,000, dans le pays de V a u d 73,000. Les Alpes 
centrales nourrissent 300,000 b ê t e s à cornes, et la 
Suisse en ent ier 850,000, d o n t 475,000 vaches, 
85,000 b œ u f s et 290,000 g é n i s s e s . A cela i l faut 
a jou ter 104,000 chevaux, â n e s et mulets , 469,000 
brebis , 347,000 c h è v r e s et 311,000 porcs, et si l'on 
é v a l u e q u ' i l f a u t 1 1 / 2 g é n i s s e et 10 chèvres, 
brebis ou porcs pour r e p r é s e n t e r la valeur d'une 
p i è c e de b é t a i l , i l en r é s u l t e que la Suisse pos
s è d e u n m i l l i o n de p i è c e s de grand bé t a i l , qui 
r e p r é s e n t e n t pour le pays u n capi ta l d'environ 
cent cinquante millions de francs. Dans la plaine, 
o ù les montagnes sont de peu d ' é l é v a t i o n , où l'on 
n o u r r i t le b é t a i l à l ' é t a b l e et o ù l'usage de la pâ
tu re en c o m m u n a disparu, le nombre et le pro
d u i t des bestiaux on t beaucoup a u g m e n t é ; dans 
les Alpes , au con t ra i r e , o ù l ' on su i t les anciens 
usages et les vieil les rou t ines , et o ù r i e n ne com
pense l 'appauvrissement des p â t u r a g e s , on ob
serve une d i m i n u t i o n t r è s - s e n s i b l e . 

« Nous n'avons r i e n de r é j o u i s s a n t à raconter 
sur l ' é t a t des t roupeaux q u i passent l ' é té dans 
les Alpes . E n g é n é r a l , l ' é t a b l e est t r è s - m a u v a i s e , 
que lquefois m ê m e i l n ' y en a pas d u t o u t . Les 
vaches parcourent leur domaine et en tondent à 
v o l o n t é le gazon a romat ique , q u i n'est n i bien 
haut n i b ien t o u f f u . S ' i l a r r ive soudainement au 
p r i n t e m p s et en au tomne quelque bourrasque de 
neige, elles se rassemblent en mugissant devant 
le chalet , q u i l eu r o f f r e u n a b r i à peine suffisant 
et o ù souvent le berger n 'a pas une bot te de fo in 
à leur donner . Quand la p l u i e se p ro longe p lu 
sieurs j o u r s , elles s 'enfoncent dans les f o r ê t s ou 
se cachent sous les rochers et perdent a ins i une 

(1) Tschudi, les Alpes. Berne, 1850, p. GC7. 
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bonne par t ie de leur la i t . Les m è r e s , p r è s de met 
tre bas, doivent souvent se passer de tou t se
cours h u m a i n , et i l l eur arr ive quelquefois de 
ramener le soir au logis u n n o u v e a u - n é , au 
grand é t o n n e m e n t d u berger ; mais cela ne se 
passe pas tou jours aussi bien. On v ien t d ' o rdon 
ner dans quelques cantons la cons t ruct ion de 
bonnes é t a b l e s . 

« Cela suff i ra pour m o n t r e r au lecteur q u ' i l ne 
doit pas se r e p r é s e n t e r sous des couleurs t rop 
idylliques la vie que les grands b œ u f s au large 
front » m è n e n t sur nos p o é t i q u e s Alpes . Nous 
avons souvent o b s e r v é que le f r u i t i e r , q u i , dans 
la val lée , a pour ses vaches des soins t o u t p a r t i 
culiers, a r r i vé sur la montagne, ne songe plus 
m ê m e à leur p rocure r un a b r i , ou u n peu de 
fo in , ou tou t au moins à é l o i g n e r de ses p â t u 
rages les grosses pierres et les plantes v é n é n e u 
ses qu i é t o u f f e n t le gazon (1). 

« E t pour tan t la saison de l ' a n n é e qu ' i l s pas
sent dans les Alpes est un beau temps, u n temps 
bien p r é c i e u x pour nos t roupeaux. Si la grande 
cloche du voyage que l ' on suspend au cou de la 
plus belle vache d u v i l lage , et q u i , au re tour , 
fait entendre au l o i n sa vo ix argent ine, se met 
i n o p i n é m e n t à t in te r par u n beau j o u r de p r i n 
temps, i l y a sensation g é n é r a l e e t u n mouvement 
m a r q u é dans t o u t le b é t a i l . Les vaches se ras
semblent avec des bonds et des mugissements 
joyeux, et semblent at tendre le signal d u d é p a r t . 
Quand le m o m e n t est venu, en effet , et que la 
plus belle b ê t e por te , a t t a c h é e à u n r u b a n , la 
clochette b ien connue, avec l 'o rnement o b l i g é 
d'un grand bouquet entre les deux cornes, quand 

(l) Nous avons remarqué dans le canton du Valais, au 
Chatel, des constructions faites par les bergers en l'hon
neur de leurs troupeaux. P"rès des chalets, ils établissent 
des parcages avec des murs d'où partent de grandes pou
tres sur lesquelles s'appuient des galeries de bois circu
laires, où les bestiaux se réfugient par le mauvais temps. 
Nous n'avons pas revu ailleurs ces monuments alpestres. 
On a aussi l'habitude, dans ces chalets, de battre le beurre 
avec des roues que l'eau met en mouvement. Dans la Val-
teline, par contre, les bergers n'ont pas d'étable et atta
chent pour la nuit leur bétail à de grosses poutres. I l y a, 
en général, dans l'Engadine, de superbes chalets avec de 
belles écuries, par exemple à la Bernina, ceux d'Orlandi 
dans la vallée de Camogase, sur l'Alpe Nuor, au pied du 
glacier de Morteratsch, où le chalet vaste et commode, 
accompagné de grandes étables et d'une cour bien barri
cadée, fait un effet très-pittoresque au milieu d'une clai
rière de mélèzes. Dans les villages de cette môme vallée, 
(par exemple à Pontresina) i l y a partout de belles étables 
plâtrées de blanc et tenues aussi proprement que des 
chambres, et où, pendant l'hiver, les habitants se rassem
blent au chaud avec leurs voisins autour de tables bien 
rabotées. 

le cheval de somme est c h a r g é de la c h a u d i è r e 
à f romage et des provisions, et que les bergers 
en grande tenue rou len t dans l eu r gosier les 
longs refrains suisses, i l f au t vo i r alors l 'empres
sement, la joyeuse h u m e u r avec laquelle ces 
bons an imaux se rangent en ordre de d é p a r t et 
marchen t à la file vers le sentier des montagnes. 
Souvent des vaches la issées e x p r è s dans la v a l 
lée entreprennent seules et à leurs risques et 
p é r i l s le voyage l o i n t a i n et von t r e jo indre leurs 
compagnes. E t en effet , quand le temps est 
beau, r i en n'est plus a g r é a b l e pour une vache 
que le s é j o u r des grands p â t u r a g e s . Le baudre-
mo ine , le p lanta in l u i o f f ren t la nour r i tu re la plus 
aromatique et la plus d é l i c a t e . Le soleil ne la 
b r û l e pas comme dans la va l l ée , et de d é t e s t a b l e s 
insectes ne t roub len t pas son sommei l de m i d i . 
L ' a i r pu r et v i f y est bien p r é f é r a b l e aux chaudes 
vapeurs de l ' é c u r i e , et le mouvement , la l i b e r t é 
de manger à loute heure et de choisir dans le 
gazon l 'herbe p r é f é r é e , les j eux et les sauts avec 
« ses compagnes cornues, » tou t con t r ibue à 
donner plus de v igueur et de vie à la vache des 
montagnes. La n o u r r i t u r e de l ' é t a b l e , si excel
lente à d'autres é g a r d s , l u i cause souvent des 
maladies c o m p l è t e m e n t inconnues dans l 'exis
tence toute p r i m i t i v e d u chalet. 

« On pense avec raison que le bé t a i l des hau
tes montagnes est plus in te l l igen t , plus v i f que 
celui des plaines, car la vie naturel le q u ' i l y 
m è n e est beaucoup plus favorable au d é v e l o p 
pement de son ins t inc t ; l ' an ima l , c h a r g é presque 
c o m p l è t e m e n t d u soin de sa conservation, de
vient plus a t tent i f , plus p r é v o y a n t ; i l acquier t de 
la m é m o i r e et de la vigi lance. L a vache des 
Alpes c o n n a î t tous les buissons, toutes les flaques 
d'eau de son domaine ; elle sait où elle t rouvera 
le me i l l eu r gazon, elle se souvient de l 'heure 
où elle do i t rent rer au chalet pour y donner son 
la i t ; elle r e c o n n a î t la voix d u berger q u i l 'ap
pelle et s'en approche f a m i l i è r e m e n t ; elle dis
l ingue le m o m e n t o ù elle recevra son sel, de ce
l u i où elle va à l ' abreuvoir ou b ien à l ' é t a b l e . 
El le s ' a p e r ç o i t aussi de l 'approche des orages, 
c o n n a î t f o r t b ien les plantes q u i ne l u i con
viennent pas, d i r ige et p r o t è g e son jeune veau et 
évi te avec soin les endroits dangereux. Ceci, t o u 
tefois, ne l u i r é u s s i t pas tou jours : la f a i m la 
pousse souvent sur un te r ra in gras et glissant, et 
pendant qu 'el le penche la t ê t e pour prendre 
l 'herbe q u i la tente, le sol se met à f u i r sous ses 
pas et l ' e n t r a î n e vers l ' a b î m e ; d è s qu'el le s'a-
p e r ç o i t qu'el le ne peut pas se t i r e r d 'affaire toute 
seule, elie se couche sur le ventre , fe rme les 
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yeux et se r é s i g n e ph i losophiquement à son sort,. 
q u i la pousse quelquefois jusqu 'au f o n d du re
doutable p r é c i p i c e , ou la f a i t é c h o u e r à temps 
contre une racine d'arbre où elle se re l i en t j u s 
q u ' à ce que le f r u i t i e r la d é c o u v r e et vienne à 
son secours. Le bé t a i l peut encore moins p r é 
vo i r et év i t e r la chute des pierres ou des quar
t iers de rocs q u i en tuent chaque a n n é e : le 7 
j u i l l e t 1854, Irois vaches p é r i r e n t de cette f a ç o n 
et v i n g t - d e u x autres f u r e n t b lessées d u m ê m e 
coup. Mais c'est sur tout sur les montagnes que 
se d é v e l o p p e dans nos t roupeaux le sent iment 
de l'honneur q u i do i t revenir au plus f o r t , car i ls 
ma in t i ennen t s é v è r e m e n t dans leurs rangs une 
certaine d isc ip l ine connue et r e s p e c t é e de tous. 
A i n s i , ce n'est pas seulement à la plus belle, 
mais à la plus fo r te que revient le d r o i t de p o r 
ter la grande cloche d u voyage, et, à chaque p é 
r é g r i n a t i o n , elle prend f i è r e m e n t , en t ê t e d u 
d é f i l é , la p r e m i è r e place qu 'aucune b ê l e d u 
t roupeau n'oserait l u i disputer . A p r è s el le, v ien
nent i m m é d i a t e m e n t les plus fortes t ê t e s , q u i 
composent une e s p è c e de garde du corps ou 
d ' é t a t - m a j o r de la t roupe . Quand une nouvel le 
vache f a i t son e n t r é e dans le p â t u r a g e d u chalet , 
elle do i t subir avec chacune de ses compagnes 
une e s p è c e de due l à cornes, d ' a p r è s lequel on 
l u i f ixe son r ang dans la procession. A force 
éga l e , le combat devient souvent s i n g u l i è r e m e n t 
o p i n i â t r e et l ong ; pendant des heures e n t i è r e s , 
aucun des deux an imaux ne veut c é d e r à l ' au t re 
les honneurs du champ de batai l le . La p r e m i è r e 

vache, en ve r tu de ses p r i v i l è g e s , se charge aussi 
du devoir de condui re le t roupeau au p â t u r a g e 
et de le ramener chaque soir au chalet , et l 'on a 
souvent r e m a r q u é que si on l u i e n l è v e ses fonc
t ions pour les donner à une aut re , elle se jette' 
dans une m é l a n c o l i e presque i n g u é r i s s a b l e et 
peut m ê m e t o m b e r s é r i e u s e m e n t malade. C'est 
su r tou t quand i l s'agit de p r é v o i r ou de repous
ser les attaques des an imaux sauvages, et en par
t i cu l i e r des ours , encore t r è s - f r é q u e n t s dans les 
Alpes m é r i d i o n a l e s , - que no t re b é t a i l des mon
tagnes d é p l o i e toute la finesse de son ins t inct et 
tou t son courage. Si u n ours s'approche dou
cement et en sournois , comptan t sur ses larges 
et molles pattes pour n ' é v e i l l e r a u c u n b r u i t , les 
vaches, sentant de l o i n la venue d u meur t r i e r , se 
r é u n i s s e n t en mugissant et couren t vers le cha
let ; ou , si elles sont a t t a c h é e s , elles secouent 
leurs c h a î n e s avec tan t de v iolence que leurs 
gardiens ne peuvent manque r de les entendre et 
d 'a r r iver à leur secours. C'est t o u j o u r s par der
r i è r e que les carnassiers cherchent à c o m m e n 
cer l 'at taque, parce que , m ê m e la j eune gén i s se , 
sait fa i re usage de ses cornes cont re l 'agresseur. 
Si un ours r é u s s i t à abattre une vache et à la 
d é c h i r e r , le reste d u t roupeau , au l i e u de se dis
perser, se r é u n i t soudain au tou r d u ravisseur, 
contemple son repas sanglant, la t ê t e b a i s s é e , les 
cornes en avant ; i l t é m o i g n e de son h o r r e u r en 
souf f lan t dans ses naseaux et en poussant de 
temps en temps des mugissements é t o u f f é s . 
Aussi l 'ours n 'a ime pas à p ro longer u n f e s t i n 
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Fig. £2\). Vache de Sehwitz. 

aussi peu t r anqu i l l e , et ne s'attaque presque j a 
mais à une seconde vache. P a r l a p lu ie ou par u n 
épais b rou i l l a rd , le b é t a i l ne sent plus aussi bien 
l'approche de l ' ennemi , et l ' on a v u , en parei l 
cas, des ours le suivre de t r è s - p r è s , tourner 
autour des é t a b l e s , et m ê m e tuer et empor ter 
un b œ u f , sans que les autres b ê t e s manifestas
sent la mo ind re i n q u i é t u d e . 

« Malg ré la f a m i l i a r i t é et la bonne h a r m o n i e 
qu i r é g n e n t d 'ord ina i re entre le p â t r e et son 
troupeau, et l ' o b é i s s a n c e avec laquelle chacune 
des vaches r é p o n d à l 'appel de son n o m , i l y a 
pourtant presque chaque é t é des heures de c o m 
plète anarchie, où le f r u i t i e r n'est plus le m a î t r e 
et ne sait plus c o m m e n t r é t a b l i r son a u t o r i t é ; 
nous voulons parler des orages nocturnes, q u i 
sont des heures terr ibles et funestes pour les ha 
bitants de nos hautes montagnes. L e b é t a i l ras
semb lé pour la n u i t au tour d u chalet, les p â t r e s 
f a t i g u é s de la chaleur d u j o u r , tou t repose et 
j o u i t du p remier sommei l , quand l ' ho r i zon s 'é
claire tou t à coup et les champs de neige d u 
voisinage paraissent par moments comme inon
dés d'une lave b r û l a n t e . A u t o u r des sommets 
se ramassent de pesantes n u é e s noires, et d u 
cô té d u couchant des nuages j a u n â t r e s , d é 
ch i r é s à chaque instant par la foudre , tourno ien t , 
disparaissent et reviennent c h a s s é s par le vent . 
Dans la p ro fondeur , la plaine sombre et noi re 
est p l o n g é e dans u n silence absolu. Les vaches 

CltliH.M. 

s ' éve i l l en t et commencent à s ' i n q u i é t e r : des 
b o u f f é e s d 'un vent chaud balayent les cimes des 
rochers et agitent doucement les buissons de 
rhododendrons et les t ê t e s des sapelots. Les eaux 
des glaciers, s ' éve i l l an t , prennent u n m u r m u r e 
plus p r o f o n d ; le lo in ta in s 'anime, i l f a i t enten
dre le b r u i t sourd d u tonnerre . U y a u n grand 
combat dans l ' a t m o s p h è r e , et les sommets des 
Alpes s ' é c l a i r e n t à chaque minu te de reflets plus 
r o u g e â t r e s et plus effrayants . Les vaches se lè 
vent, se rapprochent les unes des autres ; leur 
conductr ice donne le signal en mugissant, et le 
t roupeau se ramasse autour du chalet ; une cha
leur é t o u f f a n t e p è s e sur les hauts p la teaux; 
quelques lourdes gouttes.de p lu ie tombent o b l i 
quement sur le t o i t o ù do rmen t encore les ber
gers. T o u t à coup un des nuages les plus rappro
c h é s laisse é c h a p p e r la foudre , u n serpent de 
f e u si l lonne le rocher et semble mordre les yeux 
de son soufre e n f l a m m é ; une d é t o n a t i o n claire 
et t e r r ib le le s u i t ; tous les nuages s ' é c l a i r en t 
et t o u r b i l l o n n e n t , les coups de tonnerre s'accu
m u l e n t , le ciel g é m i t , la cabane chancelle, la 
montagne t remble , et une g r ê l e épa i s se descend 
sur le p â t u r a g e en longues lignes b l a n c h â t r e s . 
Les an imaux b lessés et f u r i e u x semblent pris de 
fo l i e : la queue en l ' a i r , les yeux f e r m é s , ils 
s 'enfuient dans la-di rect ion du vent et se disper
sent au l o i n en mugissant ; les bergers à d e m i 
uns, r éve i l l é s en sursaut, me t t an t les seaux à 
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lai t sur leur t ê t e pour se p r é s e r v e r des g r ê l o n s , 
se p r é c i p i t e n t dans la t roupe e f f r a y é e , les appe
lant , cr iant , « y o l a n t , » et invoquant la Vierge et 
tous les saints. Mais le bé t a i l é p e r d u n 'entend 
et ne vo i t r i en ; mugissant, beuglant , dans les 
tons les plus expressifs et les plus lamentables, 
i l court tou jours en aveugle et d ro i t devant l u i , 
sans craindre les a b î m e s et les p r é c i p i c e s ; aussi 
est-ce bien r é e l l e m e n t une heure d ' e f f ro i et sou
vent de grand malheur pour le vacher. I l ne sait 
plus à quel moy>-:i avoir recours, et l u i - m ê m e a 
grande peine à se guider : t a n t ô t une n u i t p r o 
fonde, t a n t ô t une c l a r t é é b l o u i s s a n t e l ' env i 
ronne ; les g r ê l o n s f rappent v io lemment sur le 
seau de bois q u i p r o t è g e sa t ê t e , blessent ses 
jambes et ses bras nus, et tous les é l é m e n t s sont 
dans un si grand d é s o r d r e q u ' i l ne sait comment 
y é c h a p p e r . 

« E n f i n , i l est parvenu à calmer et à r é u n i r 
une partie de son b é t a i l ; le vent a c h a s s é au 
lo in les nuages dangereux, la g r ê l e s'est chan
gée en pluie , et les vaches, reprenant le c h e m i n 
du chalet, s'y rassemblent, plongeant jusqu 'aux 
genoux dans u n m é l a n g e d'eau, de g r ê l e et de 
boue; mais, quand on fa i t le compte d u t r o u 
peau, i l y manque u n ou deux des plus beaux 
an imaux . U nous serait faci le de ci ter des exem
ples de pareils malheurs ; u n des derniers se 
passa sur le p â t u r a g e de Werdenbe rg , où par 
l 'orage du 1 e r a o û t 1854, d ix vaches et le jeune 
g a r ç o n qu i les gardai t t o m b è r e n t dans u n p r é 
cipice et y f u r e n t é c r a s é s . Quand l 'orage s'an
nonce u n peu à l 'avance, les f ru i t i e r s se h â t e n t 
de rassembler le t roupeau autour d'eux. Le coup 
d 'œi l q u ' i l p r é s e n t e alors est des plus cur ieux : 
une fois que la t e m p ê t e a c o m m e n c é , les pauvres 
bê t e s t r emblen t de tou t leur corps ; les yeux 
fixes et la t ê t e basse, elles é c o u t e n t les bergers, 
q u i vont de l 'une à l 'autre , f l a t t an t , par lant , ca
ressant, les encourageant ; et sous le charme de 
ces paroles, elles supportent , sans bouger de la 
place, les coups les plus violents d u tonnerre et 
les g r ê l o n s les plus aigus. I l semble que ces 
bons an imaux se c ro ien t à l ' ab r i du danger t an t 
qu ' i l s entendent la voix du f r u i t i e r . 

« I l y a encore pour les t roupeaux une autre 
cause d 'anarchie q u i est beaucoup moins connue 
et plus d i f f i c i l e à expl iquer . Quand une vache a 
p é r i ou a é t é t u é e dans la montagne, si l ' o n je t te 
à terre le contenu à m o i t i é d i g é r é de son estomac 
et ses intestins, cet endro i t devient b i e n t ô t un 
v ra i champ de bata i l le . A u bout d 'un m o m e n t , 
on est s û r d'y voi r a r r iver une vache venant peut-
ê t r e de l 'autre bou t d u p â t u r a g e ; elle donne 

tous les signes de la plus grande ag i ta t ion et de 
la f u r e u r ; elle tourne autour de cette place en 
mugissant , en f r appan t le sol du p ied , et quel
quefois en le r emuan t de ses cornes, et le l ançan t 
dans les airs. A ce b r u i t , t o u t le t roupeau ac
cour t , et alors commence u n combat , une lutte 
à cornes don t on ne peut se r e p r é s e n t e r la vio
lence et l ' o p i n i â t r e t é , et q u i , m a l g r é tous les 
efforts des gardiens, ne se t e r m i n e g u è r e sans la 
m o r t d 'un des combattants ou sans de mauvaises 
blessures. Lors m ê m e que les intest ins ont été 
e n t e r r é s sous le sol , les vaches ne passeront ja
mais p r è s de cet endro i t sans t é m o i g n e r la plus 
grande ag i ta t ion . Ces fai ts se sont r é p é t é s chaque 
fois que la m ê m e cause les a produi ts , aussi 
cherche- t -on main tenan t à les év i t e r . 

« Nous ment ionnerons , en passant, les guér isons 
sympathiques que certains bergers o p è r e n t chez 
les an imaux : on t rouve dans le canton d'Appen
zell des vachers q u i , d ' a p r è s le t é m o i g n a g e una
n ime des gens d u pays, g u é r i s s e n t par le seul 
a t touchement , et sans aucun r e m è d e , les plus 
violentes coliques des vaches et des chevaux, et 
aussi le gonf lement auquel les b ê t e s à cornes sont 
sujet tes; on les l eu r a m è n e de t r è s - l o i n , et après 
u n quar t d 'heure de t ê t e - à - t ê t e pa s sé avec eux 
dans une é t a b l e , les an imaux malades en sortent 
par fa i tement r é t a b l i s . Les voisins soutiennent 
aussi que jamais un a n i m a l ne sera pris de gon
flement en la p r é s e n c e d 'un de ces vé té r ina i res 
alpestres, aussi l ' i nv i t en t - i l s t ou jour s à accom
pagner leur b é t a i l , quand i l entre dans u n champ 
de t r è f l e . 

« 11 y a dans toute l ' ant ique race des vachers 
suisses une croyance bien é t a b l i e en u n f a i t sur
na ture l et. qu i n'est connu bien é v i d e m m e n t que 
par t r ad i t i on ; c'est ce qu ' i l s appel lent l'enlève
ment du troupeau. I ls ne par len t pas volontiers 
devant les é t r a n g e r s de ce p h é n o m è n e mal fa i 
sant; mais pour t an t i l a r r ive quelquefois , qu'assis 
le soir devant l eur feu , l eur pet i te p ipe à la bou
che , et rendus c o m m u n i c a t i f s par quelques 
g o r g é e s d'eau de ce r i se , l eu r l i q u e u r favor i te , 
i ls se laissent al ler à raconter en quelques mots 
m y s t é r i e u x que la n u i t , a p r è s l 'heure d u t r a i t , 

on a v u parfois les vaches de toute une é t a b l e 
t é m o i g n e r de l 'angoisse; pu is , s o u l e v é e s dans les 
airs par d ' immenses bras invis ib les , elles é t a i e n t , 
m a l g r é leurs g é m i s s e m e n t s , e m p o r t é e s sur la 
montagne la face t o u r n é e en a r r i è r e . E n parei l 
cas, on n 'en re t rouve plus trace dans le p â t u r a g e 
et dans toute la c o n t r é e , et l ' on ne consei l lera i t 
à personne de se me t t r e à l eu r poursu i te . Le 

! lendemain m a t i n , on les verra p a î t r e t r a n q u i l l e -
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ment dans le p â t u r a g e . Pour s'opposer à ces 
e n l è v e m e n t s , les bergers catholiques avaient en
core l 'habi tude , i l y a peu de temps, de p r o n o n 
cer chaque soir une ancienne p r i è r e ou invoca
tion q u i devait con ju r e r les mauvais esprits. 
Cette superst i t ion a é v i d e m m e n t la m ê m e or ig ine 
que celle d u « chasseur f a n t ô m e » , q u i existe 
dans l ' E n l l i b u c h , dans l ' E m m e n t h a l et dans 
l'Oberland bernois. Celle-ci se t ransforme, se m o 
difie d'alpe en a lpe, et, dans quelques chalets, 
on p r é t e n d avoir en tendu passer la n u i t de longs 
t r o u p e a u x - f a n t ô m e s , a c c o m p a g n é s de chants ty
roliens, et de mugissements extraordinaires et 
effrayants. Les bergers é v i t e n t de rencontrer ces 
bandes e n c h a n t é e s . Dans chacune de nos Alpes, 
à peu p r è s , i l y a une vache e n s o r c e l é e et à ma
léfice; c'est presque tou jou r s une rouge q u i est 
s o u p ç o n n é e d 'entre tenir des rapports m y s t é r i e u x 
avec le pr ince des t é n è b r e s . Le taureau d U r i , 
d'illustre m é m o i r e , é t a i t , au con t ra i re , blanc de 
lait, aussi f u t - i l le b ien fa i t eu r de son pays en 
tuant le dragon redoutable des S u r è n e s . 

« Chaque grand t roupeau des Alpes a u n tau
reau a p p e l é muni (dans les Grisons i l porte la 
clochette) q u i est le chef d u p â t u r a g e , u n vra i 
pater patriœ. I l m a i n t i e n t son d r o i t et ses p r i v i 
lèges avec l ' impat ience et la jalousie exclusives 
d'un sultan. Le berger n'ose pas m ê m e emmener 
devant l u i une vache l o i n d u p â t u r a g e . Dans les 
endroits f r é q u e n t é s i l n'est permis d 'admettre 
que des an imaux doux et paisibles, mais dans 
les hautes Alpes é c a r t é e s , on t i en t quelquefois 
des taureaux t r è s - m é c h a n t s et t r è s - d a n g e r e u x . 
Là on les rencontre avec leur corps r a m a s s é , v i 
goureux et t r a p u , l eur t ê t e large et f r i s é e , ba-
rant le chemin à l ' é t r a n g e r et le mesurant d ' un 
œil fier et d é f i a n t . Si l ' o n est a c c o m p a g n é d ' un 
chien, le chef du t roupeau l ' a p e r ç o i t de tou t l o i n et 
s'approche à pas lents avec u n beuglement sourd . 
I l vous c o n s i d è r e d ' u n œ i l s o u p ç o n n e u x , et pour 
peu que l ' on a i t encore quelque accessoire q u i 
l u i d é p l a i s e , c o m m e u n m o u c h o i r rouge ou u n 
b â t o n , i l se p r é c i p i t e r a contre l ' ennemi s u p p o s é , 
la t ê t e basse, è n avant, la queue en l ' a i r , et re 
muant par interval les la t e r re de ses cornes. E n 
pareil cas, on ne doi t pas tarder à se r é f u g i e r 
d e r r i è r e u n arbre , u n m u r ou u n chalet , si l ' on a 
le bonheur d'en rencont re r dans le voisinage; car 
l ' an imal i r r i t é suit son adversaire avec une obsti
nat ion p a s s i o n n é e et guettera pendant des heures 
l ' endroi t o ù i l le suppose c a c h é . Ce serait fo l ie 
que de v o u l o i r se d é f e n d r e . Des coups de b â t o n 
ne m è n e n t à r i e n , et le taureau se laisse hacher 
sur place p l u t ô t que de c é d e r . Les bergers eux-

m ê m e s ne se m o n t r e n t que ra rement d i sposés à 
soutenir de pareilles at taques; nous en avons 
r e n c o n t r é u n q u i , dans une occasion semblable, 
saisit le taureau par une des cornes, et, avec u n 
admirable sang-f ro id , l u i plongea dans la gueule 
son autre m a i n , et, l u i tournan t v io lemment la 
langue, le f o r ç a à se coucher par terre et le m i t 
hors de combat . Depuis lors l ' an imal d o m p t é 
n 'attaqua plus personne. L'aubergiste d u col 
d 'Ofnen , dans l 'Engadine, S i m i Gruber, b ien 
connu par sa force a t h l é t i q u e et ses chasses à 
l 'ours et au chamois, ne f u t pas aussi heureux 
dans sa lu t t e contre u n des taureaux de son p â 
turage. I l en avait plusieurs et en redoutai t t r è s -
p a r t i c u l i è r e m e n t u n q u ' i l év i t a i t t ou jou r s . U n 
m a t i n q u ' i l conduisai t une vache, en prenant ses 
p r é c a u t i o n s contre l ' an ima l q u ' i l cra ignai t , i l se 
v i t a t t a q u é sur le flanc par u n taureau q u ' i l 
avait tou jours env i s agé comme paisible et q u i , 
le f r appan t à l ' improv is te , le je ta par te r re . I ! 
saisit aussi p romptement que possible par une 
orei l le l ' an ima l f u r i e u x , le p r i t avec l 'autre m a i n 
par le nez et le renversa sur le sol en l u i i m p r i 
man t une violente secousse. A peine é t a i t - i l de
bou t , que le taureau, r e d r e s s é l u i - m ê m e , le ren
versait encore. Une seconde m a n œ u v r e , sembla
ble à la p r e m i è r e , d é b a r r a s s a pour le moment 
Gruber de son e n n e m i , e t , p ro f i t an t de ce 
second r e l â c h e , i l gagna son auberge en cou
rant . Le taureau le su iv i t , se campa devant la 
porte et n 'en bougea plus. Une f ami l l e é t r a n g è r e 
voulant par t i r , l ' h ô t e chercha à l u i f r aye r un 
passage, et se munissant d ' un grand p i eu , i l 
s ' a v a n ç a vers la porte pour abattre une des 
cornes de l ' an imal dangereux. Mais c e l u i - c i 
é c h a p p a au coup par u n bond de c ô t é , puis se 
p r é c i p i t a sur le malheureux aubergiste, le je ta 
par terre et le l a n ç a plusieurs fois dans les airs 
comme une balle, le recevant sur ses cornes. 
Quand i l le c ru t m o r t , i l recula de quelques pas, 
rev in t a u p r è s de l u i , le re tourna en le flairant, 
et se croyant s û r de son f a i t , i l r e p r i t le chemin 
du p â t u r a g e . E n effet, Gruber paraissait m o r t , 
mais i l r ev in t à l u i , q u o i q u ' i l e û t une jambe 
cas sée et plusieurs blessures t r è s - g r a v e s . 

« 11 est t r è s - r a r e que les vaches at taquent 
l ' homme , mais elles t é m o i g n e n t beaucoup d'a-
n i m o s i t é contre le ch ien , et se r é u n i s s e n t en 
t roupe pour l 'attaquer. En g é n é r a l , le chien 
év i te le combat , et p rend sagement le large, la 
queue basse et l 'œi l morne . 

« On sait combien le f r u i t i e r est un a p p r é 
ciateur m i n u t i e u x et d i f f i c i l e de la b e a u t é de ses 
vaches ; i l n 'y a po in t pour cela de p rogramme 
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g é n é r a l e m e n t admis, et le g o û t se d i r ige d ' a p r è s 
le type le plus r e c h e r c h é dans la va l l ée . A i n s i le 
Bernois aime le po i l rouge ou b i g a r r é , tandis 
que le Schwitzois recherche la couleur c h â t a i n 
f o n c é ; l 'habi tant du S i m m e n t h a l veut à sa 
vache p r é f é r é e une t ê t e é p a i s s e et large, ce lu i 
de l ' E n t l i b u c h une t ê t e é l é g a n t e et fine. L ' A p -
penzellois demande une r é u n i o n assez c o m p l i 
q u é e de trai ts d i f f é r e n t s : u n po i l no i r b r u n , le 
museau large et blanc, la t ê t e courte et d é g a g é e , 
sur le f r o n t , des touffes de po i l c r é p u , des cornes 
petites, r e c o u r b é e s en avant, u n corps a r rond i , 
le f anon partant d u menton et pendant jusqu 'aux 
genoux, de fortes veines l a i t i è r e s , une queue 
mince , u n pis c a r r é , des jambes toutes droi tes . 
Le po i l do i t ê t r e épa i s , fin et luisant, et, pour 
couronner cet ensemble de q u a l i t é s , i l f a u t une 
raie r é g u l i è r e , d 'un gris c la i r , t ou t le long de 
l ' ép ine . Une vache q u i r é u n i t tous ces avantages 
e x t é r i e u r s , se payera u n ou deux louis d'or plus 
cher que celle qu i n'a que de bon la i t avec de 
vilaines cornes ou u n po i l i n d i f f é r e n t . Le berger 
a une p r é d i l e c t i o n r é e l l e m e n t ext raordinai re pour 
la b e a u t é de son bé ta i l ; i l s'acharne avec une 
vraie passion à l ' acquis i t ion d'une belle vache, 
refusant aussi tous les p r i x avantageux qu 'on l u i 
o f f r i r a i t pour une de ses b ê t e s favorites. Plus 
d 'un de ces amateuis alpestres a, de cette f a ç o n , 
gravement compromis sa fo r tune . E n t r a î n é par 
ses g o û t s e s t h é t i q u e s , i l n é g l i g e souvent l'essen
t i e l , et i l ne songe poin t à s ' in former si te l le 
p i è c e q u ' i l a c h è t e descend d'une bonne souche 
l a i t i è r e . Quant à la vache conduct r ice d u t r o u 
peau, i l demande pr inc ipa lement qu'el le entende 
bien la p â t u r e , ce q u i s igni f ie qu'el le sache p r é 
c é d e r les autres et l eur i nd ique r les bonnes 
places. 

« Le j o u r le plus solennel de toute l ' a n n é e est 
incontestablement ce lu i d u d é p a r t pour la m o n 
tagne. Ce d é p a r t a l i e u d 'ordinai re dans le mois 
de m a i , et f a i t é p o q u e dans la vie de nos bergers. 
Plusieurs va l l ées ou paroisses c é l è b r e n t en m ê m e 
temps, avec u n plais i r pa r t i cu l i e r , la f ê t e de l eu r 
pa t ron ; ainsi les Grindelwaldais celle de sainte 
P é t r o n i l l e , les Valaisans celle de leur é v ê q u e , 
saint T h é o d u l e , q u i cont ra ign i t une lois le diable 
à l u i apporter par-dessus les Alpes , une cloche 
b é n i t e à Rome, et en l ' honneur d u q u e l le co l 
dangereux et é levé de S a i n t - T h é o d u l e a r e ç u son 
n o m . Chacun des t roupeaux q u i gagnent les 
hauteurs a sa sonnerie p a r t i c u l i è r e . Les plus 
belles vaches por t en t , comme nous l 'avons d i t . 
ces immenses clochettes ( a p p e l é e s trkhlc dans le 
pays) qu i ont quelquefois plus d ' un pied de d ia 

m è t r e et c o û t e n t de 80 à 100 f rancs . Ce sont les 
p i è c e s rares des bergers ; trois ou quatre dans 
des tons d i f f é r e n t s , composent une véri table 
ha rmonie , que le troupeau transporte avec lui à 
travers les villages des montagnes, les petites clo
chettes m ê l a n t à ces tons graves leurs voix plus 
claires et plus l é g è r e s . U n pet i t g a r ç o n , qu i fait 
' ' o f f i ce d'aide-berger, va en avant dans une che 
mise b ien blanche, de courtes culottes jaunes ; 
les vaches le suivent avec leurs robes bigarrées 
et en touren t le fier taureau ; puis viennent quel
ques c h è v r e s et les veaux et gén i s s e s . Le f r u i 
t ier f e r m e la marche avec le cheval de somme 
q u i porte les ustensiles d u chalet et les lits, le 
tout recouver t d'une to i le c i r é e aux brillantes 
couleurs . C'est en ce j o u r - l à que les bergers riva
l i sent dans le chant du ranz des vaches, chaque 
d i s t r i c t ayant sa m a n i è r e de le r é p é t e r . C'est cet 
air si p a r t i c u l i e r par sa haute g a i e t é , dont le texte 
le plus ancien ne se re t rouve plus que dans quel
ques vers, et dont la m é l o d i e consiste en des 
t r i l l e s p r o l o n g é s à l ' i n f i n i , des sons t a n t ô t filés, 
t a n t ô t d é t a c h é s et sauteurs. I l y a encore un 
autre chant tout pa r t i cu l i e r à la montagne et 
qu 'on appelle yoler ; le berger ne prononce au
cune parole , n ' exp r ime aucune idée ; sa voix 
rou le dans son gosier en sons m é l o d i e u x , étran
ges, q u i semblent parfois se perdre dans la pro
fondeur et r emonten t t ou t à coup dans les tons 
les plus é levés et les plus p e r ç a n t s ; c'est ainsi 
q u ' i l appelle les vaches é g a r é e s au l o in sur les 
hauteurs , q u ' i l salue ses compagnons de l'autre 
c ô t é de l ' a b î m e , et e n f i n , q u ' i l domine dans les 
montagnes le b r u i t et l'espace. 

« Le re tour dans la v a l l é e se f a i t de la même 
f a ç o n que le voyage du p r in temps , mais i l est 
beaucoup moins gai et moins a n i m é . C'est le 
signal de la s é p a r a t i o n pour le t roupeau qui se 
d é b a n d e et d i m i n u e le l ong de la rou te , à mesure 
que les p r o p r i é t a i r e s reprennent possession des 
b ê t e s q u i l eur appar t iennent ; dans la Haute-
Engadine elles r en t ren t dans les é t a b l e s souter
raines q u i les p r o t è g e n t contre un long et rude 
h iver de sept mois . Beaucoup descendent vers la 
L o m b a r d i e . » 

C'est là , si j 'ose m / e x p r i m e r a ins i , une vie poé 
t i que pour les b œ u f s . Dans les autres con t rées 
l e u r sort n'est pas aussi heureux . 

LES BOEUFS DES VALLÉES —- BOS TAURUS. 

Bas Thaltandrind, 

Caractères. Ha la même tête que l'es
p è c e p r é c é d e n t e ; les cornes assez courtes, f o i tes, 
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Fig. 3:S0. Taureau rioîlniiiJ is, 

épa i sses , d i r i g é e s en dehors et en bas o u en hau t , 
quelquefois u n peu en a r r i è r e ; le cou cour t et 
v igoureux ; les fanons larges, p l i s sé s , pendant 
plus bas que la po i t r ine ; le corps gros et 
a l l o n g é , le garrot large, le dos long et d ro i t , le 
sacrum large et é l evé ; la po i t r i ne large, les é p a u 
les et les reins solides ; la queue de longueur 
moyenne, assez é p a i s s e , à inse r t ion é l e v é e , à r a 
cine saillante au-dessus d u plan d u dos ; les j a m 
bes courtes et t r è s - f o r t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —Ce b œ u f serait 
or iginaire des va l l ées , des montagnes et des pays 
de coll ines, d ' o ù i l s'est r é p a n d u au l o i n . C'est à 
cette e s p è c e qu 'appar t iennent la p lupa r t des 
races que l ' o n t rouve dans la basse Suisse, le 
pays de Bade, de Salzbourg, la Car inthie , la 
Souabe, la F rancon ie , la B o h ê m e , la France , 
l 'Angle te r re et l 'Espagne. 

L a race bernoise est la plus pure . 

3° Les races italiennes. 

Lés races d'Italie comprennent : 1° la race du 
Parmesan ; 2° la race de la Romagne . 

4« Les races allemandes. 

Cette division compte : 1° les races de la 
B a v i è r e ; 2° de la Franconie et de la T h u r i n g e , 
et 3" de la H o n g r i e . 

E n Al lemagne , ce n'est que dans les mon ta 
gnes et dans les pays du N o r d que les b œ u f s 
jouissent pendant l ' é té d 'une plus ou moins 
grande l i b e r t é . 

LES BOEUFS DE LA THUIUNGL. 

Les troupeaux de la forêt de Thuringe rap
pellent ceux des Alpes . Dans chaque f o r ê t 
é t e n d u e de cette charmante c h a î n e , on t rouve 
des b œ u f s . Chaque t roupeau a sa sonnerie har
m o n i q u e , q u i f a i t la fierté d u berger. Chaque 
a n n é e , des gens s p é c i a u x , des accordeurs, von t , 
au pr in temps , de vil lage en vi l lage, pour me t t r e 
en ordre les sonnettes. U n t roupeau do i t avoir 
au moins h u i t clochettes d i f f é r e n t e s , qu i por ten t 
chacune u n n o m s p é c i a l . On a r e m a r q u é que les 
b œ u f s connaissent par fa i tement la sonnerie de 
leur t roupeau, et se re t rouvent ainsi lorsqu ' i l s 
se sont é g a r é s . I ls paissent t ou t l ' é té à l ' a i r l i b r e ; 
ce n'est q u ' à la fin de l ' au tomne qu ' i l s r en t ren t 
dans les é t a b l e s . 

5° Les races hollandaises. 

LES BOEUFS DE LA MANCHE — BOS URUS. 

Das MarMàndrind. 

Fitzinger regarde ce bœuf comme descendant 

de l 'aurochs. 
C a r a c t è r e s . —- Les p r inc ipaux c a r a c t è r e s d u 

b œ u f de la Manche sont : une t ê t e longue, à 
f r o n t large, à museau é t r o i t ; des cornes courtes, 
minces, obtuses, d i r i g é e s en dehors et en avant, 
faisant quelquefois d é f a u t ; u n cou assez long et 
mince ; de faibles fanons ; u n corps a l l o n g é , 
é p a i s ; une croupe courte , t omban te ; une po i -
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t r ine mince , des reins peu m u s c l é s , des jambes | 
hautes et vigoureuses, une queue longue, mince , 

à inser t ion basse. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A Cette es

p è c e appartiennent trente races q u i v ivent en 
Hollande, en V e n d é e , en Bretagne, en Norman
die, en Bourgogne, en Lor ra ine , en Danemark , 
en Frise, dans l 'Oldenbourg, le Hols te in , en 
Prusse, en Moravie, en A u t r i c h e , en A n g l e 
terre, en L ivon ie , en S u è d e , en N o r w è g e et en 

Islande. 
Usages e t p r o d u i t s . — La race hollandaise 

passe pour la plus accomplie, et une des m e i l 
leures pour la p roduc t ion du la i t . 

60 Les races danoises, norvégiennes et russes. 

On distingue 1° la race du Jutland; 2° la race 
d u V o i g t l a n d ; 3° de l 'Ukra ine ; 4° de la N o r w è g e ; 
5° de la Laponie . 

LES BOEUFS DE NOKWÉGE. 

Dans les Alpes Scandinaves, le bœuf vit dans 
les m ê m e s condit ions qu 'en Suisse : dans le sud 
de la N o r w è g e m ê m e , son sort est p e u t - ê t r e 
p r é f é r a b l e . Le b œ u f de N o r w è g e est e n d o r m i , 
comme tous les animaux domestiques de cette 
c o n t r é e ; i l r ô d e tou t le j o u r en l i b e r t é , mais le 
soir i l rentre tou jours dans son é t a b l e bien 
chaude. L a vie dans les hauteurs a l à , pour 
l ' homme et les an imaux, les m ê m e s attraits que 
dans les Alpes de la Suisse ; mais toutes les va
ches n 'y r e ç o i v e n t pas les soins affectueux de 
p r é c i e u s e s b e r g è r e s . Dans les f o r ê t s , par exemple, 
on laisse le b é t a i l r ô d e r l i b r e m e n t ; i l arr ive sou
vent q u ' u n an ima l s ' é g a r e , arr ive au m i l i e u des 
marais, et ce n'est que dans les cas plus les h e u 
reux, q u ' a p r è s m i l l e peines, i l r e j o i n t son t r o u 
peau, é p u i s é , maigre , à d e m i m o r t de f a i m . 

LES BOEUFS DE LA LAPONIE. 

Plus au N o r d , l ' h iver est u n temps de ma lheu r 
pour les b œ u f s . L e cour t é t é de la Laponie ne 
p r o d u i t pas suf f i samment de fou r rage , aussi 
f a u t - i l r ecour i r à une n o u r r i t u r e s i n g u l i è r e . On 
ne donne pas seulement à ces an imaux du f o i n , 
de la pai l le , des feui l les et des branches de 
bouleau, des l ichens, d u c r o t t i n de cheval , des 
plantes marines , des a lgues , mais aussi des 
poissons, et sur tout des t ê t e s de morues . On met 
ces t ê t e s dans des c h a u d i è r e s , avec des a igui l 
les de sapin et des mousses, j u s q u ' à ce que les 
os soient r amol l i s ou t r a n s f o r m é s en g e l é e , et 
l ' on donne cette b o u i l l i e aux vaches, q u i la man
gent avec a v i d i t é . Les habi tants des î l es Usoddes 
m 'on t a s s u r é q u ' i l f a l l a i t me t t r e à l ' ab r i des va
ches les claies o ù s è c h e n t les morues , sans quoi 
elles mangeraient ces poissons à d e m i d e s s é c h é s . 

7» Baces anglaises. 

On dis t ingue les races de Devonshire, d 'Here-
fordshire , de L i n c o l n s h i r e , de Lancastershire, de 
Comby, de Dish ley , grandes races propres au t r a 
va i l et à l 'engraissement ; la race de D u r h a m ou 
de Teeswater, si apte à l 'engraissement ; les races 
la i t i è res d ' A y r , d'Holderness et d ' A l d e r n e y ; etles 
races sans cornes de S u f f o l k et Gal loway, d ' É 
cosse, d 'Angus et de B u c h a n . 

Nous ne nous a r r ê t e r o n s pas à é t u d i e r ces d i f 
f é r e n t e s races : nous di rons seulement que la 
race écossaise,- q u i ne por te pas de cornes, est 
e x t r ê m e m e n t douce et passe pour une bonne 
l a i t i è r e ; la race de Durham, c o n s i d é r é e comme 
la plus e s t i m é e de l 'Ang le t e r r e , r é u n i t l 'avan
tage d ' a c q u é r i r une stature colossale et de p ro 
dui re une abondance de l a i t , et que c'est elle 
q u i f o u r n i t ces é n o r m e s b œ u f s pesant plus de 
3,000 l ivres . 
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L E S M U L T I O N G U L E S o u P A C H Y D E R M E S — MULTUNGULA 

Die Vielhufer ou Dkkhàutern. 

Nous t rouvons dans les m u l t i o n g u l é s ou pa
chydermes des r e p r é s e n t a n t s d 'un ordre au jou r 
d 'hu i en voie de d i s p a r a î t r e , mais autrefois 
abondamment r é p a n d u sur la surface du globe. 
Les pachydermes sont des types de c r é a t i o n s 
a n t é r i e u r e s , des ê t r e s encore subsistants des 
é p o q u e s g é o l o g i q u e s p r é c é d e n t e s . Les g é a n t s 
des autres ordres, leurs contemporains, ont dis
paru depuis lontemps d u m i l i e u des ê t r e s v i 
vants ; eux seuls ressemblent aux an imaux g i 
gantesques q u i p e u p l è r e n t autrefois not re terre . 
Maintenant i ls sont en quelque sorte isolés au 
m i l i e u de la c r é a t i o n vivante ; et chacun est pro
f o n d é m e n t d i s t inc t des autres an imaux q u i pren
nent place dans ce m ê m e ordre . Les termes de 
t ransi t ion ont disparu depuis longtemps. Mais 
dans cette s é r i e , pas plus que dans les autres, la 
nature ne f a i t pas de sauts ; u n membre se 
j o i n t à l'autse ; les lacunes seulement sont ac
tuel lement plus c o n s i d é r a b l e s . 

C a r a c t è r e s . — Les pachydermes sont au jour 
d 'hu i les g é a n t s des m a m m i f è r e s terrestres. Ils 
se c a r a c t é r i s e n t par leur stature lourde et mas
sive. Les plus é l é g a n t s d 'entre eux se mont ren t 
comme tels quand on les compare aux an imaux 
des autres classes. Leurs membres sont courts et 
épais ; leurs pieds, t e r m i n é s par t ro is à c i n q 
doigts. Chaque doig t est e n t o u r é d 'un sabot par
t icul ier . Chez presque tous, la face est plus ou 
moins a l l o n g é e ; chez quelques-uns, le nez est 
p r o l o n g é en f o r m e de t r o m p e . I ls ont le cou 
court , à peine s é p a r é d u reste du corps. La 
queue a t te in t r a rement l ' a r t i cu l a t i on t i b i o - t a r -
sienne ; les oreilles var ient en grandeur ; les yeux 
sont g é n é r a l e m e n t petits. L e corps est recouvert 
d'une peau é p a i s s e , à soies é p a r s e s , ra rement 
s e r r é e s , assez souvent nue sur de grandes sur
faces : une seule f a m i l l e rappelle encore les pa
chydermes à toison abondante des c r é a t i o n s an
t é r i e u r e s . 

La s t ruc ture in te rne est en ha rmon ie avec ces 

formes e x t é r i e u r e s . Les os sont for ts , massifs. La 
face l ' emporte de beaucoup sur le c r â n e ; chez 
quelques-uns, cependant, on observe la disposi
t ion i n v e r s e . L e s v e r t è b r e s cervicales sont courtes, 
leurs apophyses é p i n e u s e s et transverses t r è s -
d é v e l o p p é e s , mais moins cependant qu'aux autres 
v e r t è b r e s . 11 y a de 13 à 2! v e r t è b r e s dorsales, de 
3 à 8 lombaires , de 4 à 8 s a c r é e s , le plus souvent 
é t r o i t e m e n t s o u d é e s les unes aux autres, de 7 à 
27 caudales. Les cô t e s sont larges, à courbure 
peu p r o n o n c é e ; le moins grand nombre s ' i n s è r e 
sur le s t e rnum. L a clavicule manque ; les m e m 
bres a n t é r i e u r s ne peuvent donc servir q u ' à 
supporter le poids du corps. Presque tous les 
os sont remarquables par leur fa ib le longueur 
et leur é p a i s s e u r . 

L a den t i t ion est t r è s - v a r i a b l e : d 'ordinai re i l 
y a les trois e spèces de dents ; mais quelquefois 
les canines ou les incisives manquen t , au moins 
en par t ie . Les molaires se d is t inguent par leurs 
plis et leurs saillies. 

L'estomac est s i m p l e ; mais, chez quelques 
e s p è c e s , i l est d iv isé en deux c a v i t é s . Le tube 
in tes t ina l a dix fois la longueur d u corps. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les pachy
dermes ont apparu à l ' é p o q u e te r t ia i re . L a p lupa r t 
avaient d é j à dispar* : avant l ' é p o q u e d i luv ienne . 
Us f u r en t r e m p l a c é s par d'autres genres, dont 
quelques-uns se re t rouvent dans la c r é a t i o n ac
tue l le . Aut re fo i s , ces an imaux peuplaient toute 
la surface de la terre ; a u j o u r d ' h u i , on ne les 
t rouve plus que dans les pays chauds, dans les 
f o r ê t s vierges, humides et ombreuses des r é g i o n s 
tropicales. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — S'ils ont 
entre eux beaucoup de points de ressemblance 
sous le rappor t des habitudes, les d i f f é r e n c e s 
qu ' i l s p r é s e n t e n t sont encore plus nombreu
ses ; sans entrer dans des c o n s i d é r a t i o n s g é 
n é r a l e s à ce s u j e t , nous passerons i m m é d i a 
t emen t à l ' é t u d e des fami l les . 

L E S P R O B O S C I D I D É S — PROBOSCIDEA 

Die Rùsselthiere. 

L a d iv is ion des pachydermes p r é s e n t e de g ran
des d i f f i c u l t é s , et tous les naturalistes ne l u i assi
gnent pas les m ê m e s l i m i t e s ; mais d 'un consen

tement unan ime, i ls accordent la p r e m i è r e place 
aux p r o b o s c i d i d é s ou é l é p h a n t s . 

Des nombreuses e s p è c e s de cette f ami l l e q u i 
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peuplaient autrefois notre ter re , i l n 'en existe 
plus que deux et p e u t - ê t r e t ro i s . Ce sont sur
tou t les é l é p h a n t s q u i re l i en t i n t i m e m e n t la 
c r é a t i o n actuelle aux c réa t ions , a n t é r i e u r e s ; c'est 
à cette fami l le qu 'appartenaient ces an imaux g i 
gantesques, dont les glaces de la S i b é r i e nous 
ont conse rvé les cadavres, avec la peau et les j 
poils, à travers les s i èc les . L ' é t u d e des probos- ! 
c i d idé s nous sera rendue plus faci le , si nous 
c o m m e n ç o n s par je ter u n coup d ' œ i l sur les 
e spèces é t e i n t e s . Ces e s p è c e s ont d 'a i l leurs j 
une certaine impor tance pour le monde actuel ; : 
ce sont elles qu i fournissent encore a u j o u r d ' h u i : 
la plus grande part ie de l ' ivo i re que l ' on t rouve 
dans le commerce . 

LES MASTODONTES — MASTODON. 

Die Mastodonten ou Zilzenthiere. 

Caractères. — Les mastodontes, que l'on dis
t ingue des é l é p h a n t s proprement di ts , avaient, u n 
squelette assez semblable à ce lu i de ces der
niers, des dents molaires en m ê m e nombre , mais 
d é p o u r v u e s de c é m e n t entre leurs coll ines, dont 
le nombre , d 'ail leurs, est moins grand. L e u r 
m â c h o i r e s u p é r i e u r e por ta i t é g a l e m e n t deux 
grandes d é f e n s e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les masto
dontes, dont on a t r o u v é env i ron une douzaine 
d ' e s p è c e s fossiles, tant en Europe qu 'en A m é r i q u e 
et dans les Indes, é t a i e n t contemporains d u ma
m m o u t h . I ls ressemblaient à nos é l é p h a n t s noirs ; 
les uns é t a i e n t plus grands, les autres plus petits. 

E n A m é r i q u e , su r tou t , on a t r o u v é de n o m 
breux d é b r i s de ces an imaux . Une e s p è c e , l 'a
n i m a l de l 'Ohio (Mastodon giganteus), est assez 
bien connue. Baston raconte qu 'en 1761, des 
Indiens- t r o u v è r e n t c i n q squelettes de masto
donte ayant, d ' a p r è s leur r é c i t , « de longs nez et 
une bouche au-dessous de ce lu i - c i . » K a l m pane 
d ' un autre squelette t r o u v é par u n I n d i e n , et 
auquel on pouvai t encore r e c o n n a î t r e la t rompe . 
Ces faits pourra ien t fa i re cro i re que le masto
donte v i t encore en A m é r i q u e ; mais i l n 'en est 
r i en . Chez les Peaux-Rouges, plusieurs fables ont 
cours au sujet de cet an imal gigantesque. « On 
l 'appelle le Père des bœufs : » on c ro i t q u ' i l a 
vécu avec des hommes d'une ta i l le p ropor t ion 
n é e , et que les uns et les autres on t é t é t u é s par 
les foudres du Grand-Espri t . Les i n d i g è n e s de 
la V i r g i n i e , dont le dern ier est m o r t i l y a dé j à 
longtemps, racontaient que « le Grand-Espri t 
f rappa de sa foudre tou t le t roupeau de ces ê t r e s 
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gigantesques, car ils d é t r u i s a i e n t les cerfs , les 
bisons et autres an imaux d e s t i n é s à servir à 
l ' homme ; l ' u n d'eux r e ç u t plusieurs t ra i t s de 
f e u sur sa t ê t e et les secoua, mais en f in i l f u t 
a t te in t au flanc, et i l se p r é c i p i t a dans la grande 
mer, o ù i l v i t é t e r n e l l e m e n t . » 

Dans ces derniers temps, on a t r o u v é de pa
reils ossements dans diverses c o n t r é e s de l ' A m é 
r ique , et l ' on a p u c o n n a î t r e quelle avait été 
l 'aire de dispersion de ces an imaux 

LES ÉLÉPHANTS — ELEPHAS. 

Die Elefanten. 

C a r a c t è r e s . — Les deux o u t ro is e s p è c e s d ' é 
l é p h a n t s ac tuel lement vivantes sont c a r a c t é r i s é e s 
par leur t r ompe t r è s - m o b i l e e t leurs d é f e n s e s , que 
l ' on regarde comme des incisives m é t a m o r p h o 
sées . I l s on t l e t ronc c o u r t e t gros, le cou t r è s - c o u r t , 
la t ê t e ronde et s o u l e v é e par des sinus que p r é 
sentent les os de la v o û t e d u c r â n e . Les jambes 
sont assez hautes, massives, et t e r m i n é e s par c inq 
doigts s o u d é s j u squ ' au sabo t ; chez une e s p è c e , 
i l n 'y a que quatre doigts aux jambes de d e r r i è r e . 

L 'organe le plus i m p o r t a n t des é l é p h a n t s est 
leur t rompe . 11 consiste en u n pro longement du 
nez, remarquable par sa m o b i l i t é , sa sens ib i l i t é , 
et sur tout par la p r é s e n c e de l 'appendice d i g i t i -
f o rme q u i le t e rmine (fig. 331). E l l e est à la fois 

Fig. 331. Éléphant, téte et trompe 

un organe d 'odorat , de tact et de p r é h e n s i o n . Les 
faisceaux de muscles l o n g i t u d i n a u x et c i rcula i res 
q u i la composent sont au n o m b r e d 'environ 
40,000 d ' a p r è s G. C u v i e r ; et c'est g r â c e à cette 
s t ruc tu re , que l ' an ima l peut l ' a l longer et la rac
courc i r . E l l e remplace la l è v r e s u p é r i e u r e . Son 
inse r t ion se f a i t aux os plats de la face ( f r o n t a u x , 
maxi l la i res s u p é r i e u r s , nasaux et inc is i fs ) . E l l e est 
convexe à sa face s u p é r i e u r e , plane à sa face 



L ' É L É P H A N T M A M M O U T H . 

Fig. 33?. Eléphant mammouth, avant-dernière molaire inférieure de droite, deux tiers de grandeur naturelle. 

i n f é r i e u r e , et va en s'amincissant de l a racine 
à la pointe. 

Tous les autres organes, et m ê m e ceux des 
sens, m é r i t e n t moins de f ixer notre a t ten t ion . 
Les yeux sont pet i ts , à expression stupide, mais 
douce;les oreil les, t r è s - g r a n d e s , et semblables à 
deux lambeaux de cu i r . 

Les sabots, pet i ts , ar rondis , sont p l a c é s sur la 
m ê m e l igne . Les doigts sont s o u d é s de tel le 
f a ç o n qu ' i l s ne peuvent se mouvo i r . Chacun est 
m u n i d 'un sabot f o r t , large, ap la t i , q u i enve
loppe son e x t r é m i t é . L a plante des pieds est 
plate et c o r n é e . Souvent l ' u n des sabots manque . 
I l tombe, a t r o p h i é par la croissance rapide des 
autres. L a queue, de longueur moyenne, a r r o n 
die, a t te int l ' a r t i cu l a t ion de la j ambe , et se ter
mine par un faisceau de soies épa i s ses et gros
s iè res . 

L a den t i t ion p r é s e n t e des p a r t i c u l a r i t é s re
marquables : la m â c h o i r e s u p é r i e u r e est a r m é e 
dedeuxincisives converties en d é f e n s e s , et porte, 
comme la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , six paires de 
molaires, o u p e u t - ê t r e c i n q seulement, mais 
n'existant pas toutes en m ê m e temps. 

Ces molaires se composent d 'un assez grand 
nombre de lamelles d ' é m a i l , l i ées les unes aux 
autres par la substance c é m e n t e u s e . Quand une 
dent s'est u s é e par la mas t ica t ion , une nouvel le 
se fo rme d e r r i è r e el le, avance de plus en plus et 
fonct ionne d é j à avant la chute du dernier m o r 
ceau de la p r e m i è r e . Ce renouvel lement se fa i t 
six fo is , ce q u i por te à v ing t -qua t re le nombre 
des molaires de l ' é l é p h a n t . Les d é f e n s e s s'ac
croissent cont inue l lement ; elles peuvent a t t e in 
dre une longueur c o n s i d é r a b l e et peser de 75 
à 90 k i l o g r . U n 'y a pas trace de canines. 

L e genre é l é p h a n t comprend des e s p è c e s v i 
vantes et des e s p è c e s é t e i n t e s . P a r m i ces der
n i è r e s la plus remarquable est : 

BREHM. 

L'ÉLÉPHANT MAMMOUTH — ELEPIUS 
PRIMIGENIUS. 

Des Mammuth. 

Les sépultures de cet éléphant se trouvent 
dans le pays des Ostiaques, des Tungouses, des 
S a m o ï è d e s et des Burates, sur les bords de l ' O b i , 
de l ' Iénisé i et de la L é n a , entre le 58° de l a t i 
tude n o r d et la mer Glaciale. Lorsque des pla
ges sablonneuses d é g è l e n t , on d é c o u v r e des m o n 
tagnes e n t i è r e s de dents gigantesques (fig. 332) , 
auxquelles sont m ê l é s d ' é n o r m e s os. Parfois , 
ces dents sont sol idement i m p l a n t é e s dans les 
m â c h o i r e s ; on en a m ê m e r e n c o n t r é q u i é t a i e n t 
e n t o u r é e s de chair encore sanglante, de peau et 
de poi ls . 

Les i n d i g è n e s n o m m e n t cet an ima l mammont; 
i ls disent q u ' i l est de tai l le é n o r m e , haut de 2 à 
3 m è t r e s ; q u ' i l a une t ê t e longue et large, des 
pieds semblables à ceux de l ' ou r s ; q u ' i l v i t sous 
terre ; que dans ses promenades souterraines i l 
sort parfois sa t ê t e et la re t i re i m m é d i a t e m e n t , 
parce que la l u m i è r e l u i est nuis ible ; q u ' i l se 
n o u r r i t de vase, et m e u r t d è s q u ' i l est sur un 
sol sablonneux, car i l n'en peut r e t i r e r ses 
pieds ; q u ' i l p é r i t aussi d è s q u ' i l a r r ive à l ' a i r . 
C'est ce q u ' é c r i t Ides, q u i , dans une ambassade 
en Chine, en 1692, entendi t parler de ces d é p ô t s 
d'ossements. 

L ' i l l u s t r e natural is te Pallas, à la fin d u s i èc le 
dernier , fit c o n n a î t r e t r è s - e x a c t e m e n t les restes 
fossiles d u m a m m o u t h . Mais la plus grande 
d é c o u v e r t e dont l ' e s p è c e ai t é t é l ' ob je t , f u t fai te 
par A d a m s , à l ' embouchure de la L é n a . Ayan t ap
pris que l ' on avait t r o u v é u n m a m m o u t h avec sa 
peau et ses poils , Adams pa r t i t a u s s i t ô t pour a l ler 
sauver ces d é b r i s p r é c i e u x , et se j o i g n i t au chef 
tungouse à q u i la t rouva i l l e é t a i t due. L e T u n -
gouse avait d é c o u v e r t l ' an imal en 1799, mais i l 
n 'y avait pas t o u c h é , car les anciens racontaient 

U — 188 
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Fig. 333. Poignard taillé dans une défense de Mammouth. 

que sur la m ê m e p r e s q u ' î l e on avait autrefois 
t rouvé u n parei l monstre, et que ce f u t u n mal 
heur pour la f ami l l e de celui q u i le rencontra : 

elle p é r i t t ou t e n t i è r e . Ce r é c i t e f f raya le T u n -
gouse au point q u ' i l en f u t malade. Cependant 
les é n o r m e s d é f e n s e s de l ' a n i m a l excitaient sa 

Fig. 334. Poignard taillé dans une défense de Mammouth. 

c u p i d i t é , et i l r é s o l u t de se les procurer . E n 
mars 1804, i l les c é d a toutes deux et les 

é c h a n g e a cont re des marchandises de peu de 
valeur . 

Fig. 335. Le Mammouth, sculpture taillée dans un bois <te renne. 

Adams fit son voyage deux ans plus t a r d ; i l 
t rouva l ' an imal à la m ê m e place, mais d é c h i r é . 
Les Iakoutes en avaient e n l e v é la chai r pour en 

n o u r r i r leurs ch ie ik j . Les isatis, les loups , les 
g lou tons , les renards s'en é t a i e n t n o u r r i s . 
Le squelette, à l ' except ion d 'un des pieds de 
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devant, é t a i t ent ier . Une peau s è c h e recouvrai t 
la t ê t e . L ' œ i l et le cerveau existaient encore. 
Les pieds avaient leurs ca l los i t é s . Une ore i l le , 
recouverte de poi ls soyeux, é t a i t é g a l e m e n t bien 
c o n s e r v é e . Les t ro is quarts de la peau existaient. 
Cette peau avait une couleur gris f o n c é ; le 
duvet en é t a i t r oux , les soies noires et plus é p a i s 
ses que des cr ins de cheval. Adams ramassa ce 
q u ' i l pu t . 11 d é p o u i l l a l ' an ima l , et d ix hommes 
purent à peine enlever la peau. I l fît ramasser 
tous les poils q u i se t rouva ien t à terre , et en ob
t i n t ainsi 17 k i l o g r . L e t o u t f u t e n v o y é à Saint-
P é t e r s b o u r g , et n ' y ar r iva pas sans d é g r a d a t i o n , 
la peau avait perdu tous ses poils ; n é a n m o i n s , 
g r â c e aux soins et à la p e r s é v é r a n c e de ce n a t u 
raliste, le f a i t é t a i t mis hors de doute. Les plus 
longs poils é t a i e n t ceux du cou ; i ls mesuraient 
plus de 70 c e n t i m è t r e s de l ong . T o u t le reste du 
corps é t a i t couvert d'une f o u r r u r e abondante, -
preuve i r r é c u s a b l e que le m a m m o u t h é t a i t des
t iné à hab i te r u n pays f r o i d . Ses d é f e n s e s é t a i e n t 
b ien plus r e c o u r b é e s que celles des é l é p h a n t s ac
tue l lement vivants ( i l en est q u i r e p r é s e n t e n t les 
trois quarts d ' un cercle). Adams en v i t q u i avaient 
7 m è t r e s de l ong . 

L a d é c o u v e r t e de cet an imal a longuement 
p r é o c c u p é les savants, on ne pouvai t sur tout 
expl iquer la d i spar i t ion subite des ê t r e s v ivant 
dans cette r é g i o n . Les uns, s'appuyant sur la 
p r é s e n c e de d é b r i s v é g é t a u x , admet tent u n chan
gement subi t dans l 'axe de ro t a t ion de la terre ; 
les autres penchent vers l ' i dée d 'un d é l u g e q u i 
aura i t s u b m e r g é la S i b é r i e . 

M . Peccadeau de l ' Isle (1) a r e t r o u v é à B r u n i -
que l (Tarn-et-Garonne) des d é f e n s e s de M a m 
m o u t h , sur l ' e x t r é m i t é desquelles u n artiste 
i n c o n n u nous a la issé les c h e f s - d ' œ u v r e les p ius 
anciens que nous connaissions et une palme de 
bois de renne, sur laquelle est s c u l p t é e la f igure 
m ê m e d ' u n m a m m o u t h . 

Les deux d é f e n s e s de m a m m o u t h (fig. 333 et 
334), r a p p r o c h é e s d u po ignard en bois de renne 
t r o u v é par M M . La r t e t et Ghristy (2), ne peuvent 
ê t r e que des p o i g n é e s d'armes semblables. 

Dans l 'une (fig. 333), la lame d u po ignard 
par ta i t d u museau de l ' a n i m a l , dans l 'autre 
(fig. 334), elle par ta i t de l ' a r r i è r e - t r a i n . T o u t f a i t 
supposer que l ' i vo i r e e m p l o y é par l 'ar t is te l 'a é t é 
à l ' é t a t f ra i s , et non à l ' é t a t fossile. L a preuve 
é c l a t a n t e de la c o n t e m p o r a n é i t é de l ' h o m m e de • 

(1) Peccadeau de l'Isle, Notice sur des objets sculptés et 
gravés des temps préhistoriques trouvés à Bruniquel (Revue 
archéologique, 1868). 

(2; Voy. t. I I , p. 481. 

B r u n i q u e l et de l ' é l é p h a n t est la sculpture , sur 
une palme de bois de renne, d ' un de ces a n i 
maux (fig. 332). C'est é g a l e m e n t u n manche de 
poignard ; les quatre jambes roides et é p a i s s e s , 
t e r m i n é e s par de larges pieds plats , en se r é u n i s 
sant à l eu r e x t r é m i t é , laissent entre elles u n vide 
ou anneau de suspension. Quand i l t a i l l a i t l ' i 
voire , l ' homme de nos foyers savait donc de que l 
an ima l cet ivo i re provenait . 

LE DINOTHERIUM. 

Nous le considérons comme un éléphant fos
sile, t ou t en reconnaissant que c'est là une 
q u è s t i o n t r è s - d i s c u t é e q u i a divisé les mei l l eurs 
auteurs (1). 

C a r a c t è r e s . — I l devait avoir 6 m è t r e s de l o n 
gueur ; i l por ta i t deux é n o r m e s d é f e n s e s sorties 
de la m â c h o i r e i n t é r i e u r e et r e c o u r b é e s vers la 
terre (fig. 336); l 'omoplate ressemble à celle des 
animaux fouisseurs. 

Nous signalerons, encore p a r m i les e s p è c e s fos
siles, YElephas antiquus et YElephas meridionalis. 

Fig. 337. Avant-dernière molaire inférieure de YElephas 
antiquus. 

Il est prouvé que le premier a coexisté avec 
l ' homme ; le f a i t n'est pas encore p r o u v é pour 
le second. On a t r o u v é des dents de YElephas 
antiquus dans le p o s t - p l i o c è n e et le p l i o c è n e su-

(i) Voyez Pictet, Traité de paléontologie. Paris, 1853, 
1.1, p. 369. 
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p é r i e u r (fig. 337), et des dents de YElephas meri-
dionalis dans le p l i o c è n e i n f é r i e u r , à Saint-Prest, 

se f i r en t pour c o n q u é r i r l ' empi re d u m o n d e ; on 
les v i t en E u i o p e , dans les campagnes d ' I l a l i e ; 
l ' on se servait des é l é p h a n t s de l ' Inde c o m m e 
des é l é p h a n t s d ' A f r i q u e , et ceux-ci , que l ' on a 
vou lu r é c e m m e n t p r é t e n d r e indomptables , les 
Carthaginois savaient pa r fa i t ement les dresser 
pour les batailles. Us combat ta ient bravement 
contre les h o m m e s , mais non contre les autres 
é l é p h a n t s (1). 

Les Romains se servaient sur tou t d ' é l é p h a n t s 
pour les combats d u c i rque : c'est à eux q u ' i l 
faut reprocher la des t ruc t ion de ces an imaux au 
nord de l 'At las . On peut se fa i re une i dée du 
d e g r é d ' é d u c a b i l i t é des é l é p h a n t s d ' A f r i q u e , si 
l ' on veut b ien c o n s i d é r e r que les bateleurs r o 
mains leur avaient appris à r e c o n n a î t r e les l e t 
tres, à mon te r et à descendre sur une corde i n 
c l i n é e , à por ter à quatre une c i v i è r e contenant 
u n c i n q u i è m e é l é p h a n t q u i faisait le malade ; à 
danser en mesure , à manger c iv i l emen t et hon
n ê t e m e n t à une table r i c h e m e n t couverte de vais
selle d 'or et d 'argent, etc. 

C a r a c t è r e s . — L ' é l é p h a n t d ' A f r i q u e (fig. 339) 
est la plus grande des deux e s p è c e s : i l se dis t in gue 
par sa t ê t e plate, son f r o n t i n c l i n é , ses oreilles 
t r è s - g r a n d e s et i m m o b i l e s , ses grandes d é f e n s e s , 
et par la f o r m e r h o m b o ï d a l e des lamelles d ' é m a i l 
des mola i res . 

L ' é l é p h a n t des Indes ( P l . X X X V ) a la t ê t e plus 
haute, le f r o n t ve r t i ca l , les oreil les petites et 
mobi les , les d é f e n s e s plus petites, les lamelles 
d ' é m a i l des molaires transversales. 

I l existe chez ce dernier diverses v a r i é t é s que 
les Indiens regardent comme des races persis
tantes. 

L a peau des é l é p h a n t s est t a n t ô t c la i re , t a n t ô t 
f o n c é e ; elle est d 'o rd ina i re gr is b r u n ou gris 
a r d o i s é , presque couleur de t e r re , avec des t a 
ches couleur de chair . Les soies sont n o i r â t r e s . 
La pup i l l e est b rune , les dents sont d ' un blanc 
j a u n â t r e . 

On a g é n é r a l e m e n t e x a g é r é la t a i l l e des é l é 
phants; ce q u i peut s 'expliquer, d ' a i l l eu rs , pa r l e 
manque de termes de comparaison ; et les voya-
geurs-ne sont pas d 'o rd ina i re d'exacts observa
teurs . Corse et Tennen t , q u i on t s u r t o u t é t u d i é 
i ' é l é p h a n t de l ' Inde , disent tous deux q u ' i l est t r è s -
rare d'en vo i r q u i aient plus de 3 m è t r e s de hau
teu r au gar ro t . L ' é l é p h a n t d ' A f r i q u e est plus 
grand , i l est v r a i , mais la d i f f é r e n c e n'est pas aussi 
c o n s i d é r a b l e q u ' o n l 'a c r u , et l ' on peut d i r e avec 

! (1) Voy. P. Armandi, Histoire militaire des éléphants 
depuis les temps les plus reculés. Paris. 1843. 

p r è s Chartres , et dans le crag de N o r w i c h 

(fig. 338) (1). 
Quant aux e spèces vivantes, quelques auteurs 

en reconnaissent trois ; mais, g é n é r a l e m e n t , on 
n 'admet que les deux suivantes : 

L'ÉLÉPHANT D'AFRIQUE — ELEPHAS AFR1CANUS. 

Der afrikanische Eléphant, The African Eléphant. 

L'ÉLÉPHANT DES INDES — ELEPHAS INDICVS 

Der indische E>efant, The Eléphant. 

Les anciens ont parfaitement connu l'éléphant 
de l ' Inde et l ' é l é p h a n t d ' A f r i q u e . Les É t h i o p i e n s , 
depuis les temps les plus r e c u l é s , faisaient un 
grand commerce d ' ivoi re . H é r o d o t e a p a r l é 
des é l é p h a n t s sous le n o m YElephas. C tés ias , 
le m é d e c i n d ' A r t a x e r c è s M n é m o n , f u t le p remier 
q u i déc r iv i t u n é l é p h a n t d ' a p r è s nature . I l 
en v i t u n v ivant à Babylone; i l provenait sans 
doute de l ' I n d e . Ce f u t l u i q u i r é p a n d i t la fable 
que l ' é l é p h a n t avait des jambes sans ar t icu la t ions ; 
q u ' i l ne pouvai t n i se coucher n i se redresser, et 
q u ' i l do rma i t debout. Darius est le p remier dont 
l 'h i s to i re fasse men t ion comme s ' é t a n t servi 
d ' é l é p h a n t s à la guerre : i l les employa contre 
Alexandre . Ar is to te eut à ce m o m e n t occasion 
d'en vo i r quelques-uns, et p u t ainsi en donner 
une descr ipt ion assez exacte. A p a r t i r de cette 
é p o q u e , l 'h is to i re parle souvent des é l é p h a n t s . 
P e n d a n t p r è s de t ro is cents ans, i ls f i g u r è r e n t dans 
les guerres in terminables que les divers peuples 

(1) Voyez sur ce sujet, Ch. Lyell, VAncienneté de l'homme, 
2* édition, Paris, 1870, p. 143, et E. Hamy, Précis de pa
léontologie humaine, Pari?, 1S70. , 
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assurance q u ' i l n'existe pas en A f r i q u e d ' é l é p h a n t s 
de plus de 5 m è t r e s de hauteur . L a longueur du 
corps, la t r o m p e n o n compr ise , var ie de 3 à 
5 m è t r e s , sur lesquels l m , 3 0 e n v i r o n appar t ien
nent à la q u e u e ; la t r o m p e a de 2 m è t r e s à 
2 m ,60 de long . On é v a l u e le poids d ' u n é l é p h a n t 
adulte à 2 t o n n é s ou 2 tonnes et demie ; d ' a p r è s 
d'autres auteurs, i l serait de 4,500 à 5,000 k i l o g r . 
Au dire de D a r w i n , u n é l é p h a n t q u i d u t ê t r e t u é 
et c h a r g é par morceaux sur une voi ture , pesait 
6,500 k i l o g r . L a peau seule avait u n poids de plus 
de 1,000 k i l o g r . Les d é f e n s e s d 'un é l é p h a n t d ' A 
frique peuvent peser au d e l à de 1,500 k i l o g r . Des 
é l éphan t s n o u v e a u - n é s avaient 0 m , 9 6 de h a u t ; 
dans la p r e m i è r e a n n é e , i ls c r û r e n t d e 0 m , 3 0 ; 
dans la seconde, de 0 m , 2 2 ; dans la t r o i s i è m e , 
de 0 m ,16 ; dans la q u a t r i è m e , d e O m , 1 4 ; dans la 
c i n q u i è m e , d e O m , 1 4 ; dans la s i x i è m e , de 0 m , 1 0 ; 
dans la s e p t i è m e , de 0 m , 0 7 ; i ls avaient alors une 
taille de 2 m , 0 3 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A u j o u r d ' h u i , 
l ' é léphant d ' A f r i q u e se t rouve dans t o u t le centre 
de cette partie du monde , de l ' o c é a n I n d i e n j u s 
q u ' à l ' océan A t l a n t i q u e , d u 16° de la t i tude no rd 
au 25° de la t i tude sud . Au t r e fo i s i l existait aussi 
au Cap, mais i l y a é t é d é t r u i t . Dans les pays que 
j ' a i parcourus, j e ne l ' a i pas v u au n o r d du 16° ; 
i l a d é j à f o r t d i m i n u é en nombre aux bords d u 
Nil Bleu et du N i l B lanc . 

L ' é l é p h a n t de l ' Inde habi te les Indes, la Co-
chinchine, S iam, le P é g u , l ' Indous tan et l ' î le de 
Ceylan. On ne sait encore s ' i l se t rouve à B o r n é o 

et aux Cé l èbes . 
D 'après T e m m i n c k et Schlegel , l ' é l é p h a n t de 

Sumatra serait une e s p è c e à par t (Elephas su-

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

nombreuses occasions qu 'a ient eues les anciens 
d'observer des é l é p h a n t s en v ie , i ls ne nous en 
ont laissé cependant que des descript ions é m i 
nemment d é f e c t u e u s e s . Chose ex t raord ina i re , 
plusieurs des fables q u i avaient cours de leur 
temps, se sont c o n s e r v é e s presque j u s q u ' à nous, 
et ce n'est que depuis ces derniers temps que 
nous connaissons r é e l l e m e n t l 'h is to i re de ces 
animaux. Nous le devons su r tou t aux deux au
teurs que nous avons d é j à c i t é s , à Corse et à 
Tennent ; ce sont leurs ouvrages q u i m ' o n t sur
tout servi de guides p o u r la r é d a c t i o n de cet 
a r t ic le . L ' é l é p h a n t de l ' Inde est m i e u x connu 
que l ' é l é p h a n t d ' A f r i q u e ; c'est donc l u i que 
nous aurons sur tout en vue, sans n é g l i g e r cepen
dant c o m p l è t e m e n t l 'h i s to i re d u second. 
• O n t rouve . les é l é p h a n t s dans tou tes . les 

grandes f o r ê t s de leur pa t r ie . Plus elles sont 
r iches en eau, plus ces an imaux y sont abon
dants. Ce n'est cependant pas là l eur hab i ta t ion 
exclusive. On a d i t qu ' i l s é v i t a i e n t les r é g i o n s 
f roides e l é l e v é e s : des observations exactes le 
contredisent. A Ceylan, les é l é p h a n t s se t rouvent 
sur tout dans les cantons montagneux. 

« Dans l ' U r a c h , d i t Tennent , o ù les hauts pla
teaux sont souvent couverts d'une couche de 
f r imas , les é l é p h a n t s se rencontrent encore t r è s -
n o m b r e u x à une a l t i tude de plus de 2,600 m è t r e s , 
tandis qu ' on les chercherai t en vain dans les 
jungles de la p la ine . Aucune hauteur n Jest pour 
eux t rop f ro ide , t rop e x p o s é e au vent , s'ils y 
t rouven t de l 'eau en abondance. Contra i rement 
à l ' i dée vu lga i re , l ' é l é p h a n t év i t e autant que 
possible les,rayons d u soleil : i l reste pendant le 
j o u r dans les f o u r r é s les plus é p a i s ; i l prof i te 
des nui ts f r a î c h e s et obscures pour accompl i r 
ses p é r é g r i n a t i o n s . Comme tous les pachyder
mes, i l est p l u t ô t noc turne que d iurne ; à la v é r i t é , 
i l p a î t aussi pendant le j o u r ; mais c'est sur tout 
dans le silence de la n u i t q u ' i l v i t . S i le voyageur 
surprend pendant le j o u r u n t roupeau d ' é l é 
phants, i l les voi t c o u c h é s t r a n q u i l l e m e n t l ' u n 
à c ô t é de l ' au t re . L e u r s imple aspect su f f i t p o u r 
d é m e n t i r tous les r éc i t s qu 'on a fa i ts de leur m é 
c h a n c e t é , de leur f é r o c i t é , de l eu r amour de 
vengeance. Us sont là , à l ' ombre de la f o r ê t : 
les uns cuei l lent avec leur t rompe des feui l les 
et des branches d 'arbres, les autres s ' é v e n t e n t 
avec des feui l les ; quelques-uns sont c o u c h é s et 
dorment , tandis que les jeunes courent j oyeux 
aux environs, image de l ' innocence, comme les 
v ieux sont des symboles vivants de la t r a n q u i l l i t é 
et d u s é r i e u x . On remarque que chaque é l é p h a n t 
e x é c u t e d è s mouvements singuliers . Quelques-
uns agi tent leur t ê t e en cercle, ou de droi te à 
gauche ; d'autres balancent u n pied d'avant 
en a r r i è r e ; d'autres encore rabattent leurs 
.oreilles sur leur t ê t e ou les ag i t en t ; d'autres 
l è v e n t et baissent r é g u l i è r e m e n t une de leurs 
pattes de devant . Plusieurs auteurs on t a v a n c é 
que ces mouvements , qu 'on observe aussi chez 
les é l é p h a n t s captifs , provenaient de leur longue 
t r a v e r s é e : i ls n 'avaient jamais vu d ' é l é p h a n t s 
sauvages. Dès que le t roupeau a p e r ç o i t u n 
h o m m e , ou le sent seulement, i l s 'enfui t t ou t 
entier dans les profondeurs de la f o r ê t . » 

I l en est de m ê m e de l ' é l é p h a n t d ' A f r i q u e . 
Dans le pays des Bogos, j ' a i v u des traces d ' é l é 
phants à des a l t i tudes de 1,600 à 2,000 m è 
tres, e t l e s i n d i g è n e s m ' o n t a s s u r é que dans l ' H a -
m a s é e , ces an imaux se t rouva ien t sur les plus 



710 L E S M U L T I O N G U L É S O U P A C H Y D E R M E S . 

hautes montagnes, à une a l t i tude de 2,600 à 3,300 
m è t r e s au-dessus d u niveau de la mer . V o n der 
Decken, dans son ascension du Ki l imandscharo , 
t rouva des traces de ces pachydermes à p r è s 
de 3,000 m è t r e s au-dessus d u niveau de la 
mer. 

Dans toutes les f o r ê t s h a b i t é e s par les é l é 
phants, on remarque leurs chemins . I l s vont gé 
n é r a l e m e n t des hauteurs vers les cours d'eau, 
t r è s - r a r e m e n t on en rencontre q u i se croisent. 
Dans toutes les grandes f o r ê t s vierges, sur les 
deux rives d u N i l B l e u , ce n'est qu 'en suivant 
ces chemins que l ' on peut p é n é t r e r dans la 
fo r ê t ; les é l é p h a n t s r e p r é s e n t e n t , l à , toute l 'ad
min i s t r a t ion des Ponts et c h a u s s é e s . Le guide d u 
troupeau va t r anqu i l l emen t par la f o r ê t , sans 
s ' i n q u i é t e r des broussailles q u ' i l fou le aux pieds, 
et des branches q u i descendent des arbres ; i l 
les casse avec sa t rompe et les mange. La bande 
fa i t d 'ordinaire halte dans les c l a i r i è r e s à sol 
sablonneux ou p o u s s i é r e u x ; les é l é p h a n t s y 
prennent des bains de p o u s s i è r e , comme le f o n t 
les poules. Je vis à ces endroits des creux p r o 
fonds, et de la grandeur d 'un é l é p h a n t ; i ls 
avaient é t é probablement c r e u s é s par l ' an ima l 
avec ses d é f e n s e s , et l ' on voyait q u ' i l s'y é t a i t 
v a u t r é . Les chemins des é l é p h a n t s sont faciles à 
r e c o n n a î t r e de ceux d'autres an imaux , à la f o r m e 
c a r a c t é r i s t i q u e d u c r o t t i n . Dans les montagnes, 
ces chemins sont souvent d i s p o s é s avec une p r u 
dence à é t o n n e r les hommes d u m é t i e r . Tennent , 
i n g é n i e u r anglais, raconte que l ' é l é p h a n t , lors
q u ' i l gravit une montagne, sait t ou jou r s chercher 
la mei l leure c r ê t e , et sait admirab lement se 
tenir en place. Ces chemins sont f r a y é s au t ra
vers de montagnes o ù un cheval ne pourra i t 
passer. 

I l en est de m ê m e dans le pays des Bogos. 
Les é l é p h a n t s ont t o u j o u r s t r a c é leurs passages 
à travers les endroits les plus favorablement dis
p o s é s . Dans les montagnes d é Mensa, les che
mins des é l é p h a n t s ne f o n t que traverser la va l 
l ée p r inc ipa le , et aboutissent aux va l léès l a t é r a 
les. I l s s ' é l èven t aussi haut que possible dans 
les montagnes, et, en d é c r i v a n t des zigzags, 
i ls a r r ivent au sommet , d ' o ù i ls redescen
dent . 

L a l ou rdeu r de ces an imaux n'est qu'appa
rente. L ' é l é p h a n t est t r è s - a d r o i t pour tou t . I l va 
d 'ordinai re à l ' amble , t r a n q u i l l e m e n t , comme 
le chameau et la g i rafe ; mais i l peut h â t e r sa 
marche de telle sorte q u ' u n cavalier a de la peine 
à suivre u n é l é p h a n t au t r o t . D ' u n autre c ô t é , i l l u i 
est f a c u l t a t i f de marcher si l é g è r e m e n t q u ' o n 

l 'entend à peine. « D ' a b o r d , - l i t Tennent , un 
t roupeau sauvage se p r é c i p i t a dans le f o u r r é 
avec beaucoup de b r u i t ; mais b i e n t ô t le silence 
se f i t au po in t qu ' un novice aurai t c r u que les 
é l é p h a n t s n'avaient f a i t que quelques pas, et 
s ' é t a i e n t a r r ê t é s . » 

Quand i l l u i fau t g rav i r des pentes rapides, 
l ' é l é p h a n t se mon t re un v é r i t a b l e an imal g r im
peur. J 'a i pris p la is i r b ien souvent à voir notre 
é l é p h a n t cap t i f m o n t e r des talus ; i l fléchit avec 
prudence ses a r t icu la t ions carpiennes ; i l abaisse 
de la sorte le t r a i n de devant et porte en avant 
son centre de g r a v i t é ; i l glisse en quelque sorte 
sur ses pattes ainsi f l é c h i e s , et é t e n d les pattes 
de d e r r i è r e . I l monte f o r t b i en à l 'aide de cette 
m a n œ u v r e ; quant à la descente, son poids la lui 
rend plus d i f f i c i l e . S ' i l marcha i t comme à l ' o rd i 
naire, i l perdra i t rap idement l ' é q u i l i b r e , t o m 
berai t en avant, et pa iera i t p e u t - ê t r e sa chute de 
la vie . Gela ne l u i ar r ive pas. U s'agenouille au 
haut de la pente, de f a ç o n à ce que sa poitrine 
touche le s o l ; i l é t e n d l en tement ses pattes de 
devant j u s q u ' à ce q u ' i l re t rouve u n point d'ar
r ê t , r a m è n e ensuite à l u i ses pattes de der
r i è r e et descend en glissant le l ong de la mon
tagne. 

Parfois , cependant, i l f a i t quelque lourde chute 
dans sespromenades noc turnes . J 'en vis des traces 
i r r é c u s a b l e s dans la v a l l é e s u p é r i e u r e de Mensa. 
U n t roupeau avait t r a v e r s é la va l l ée , avait suivi 
le flanc de la montagne , et puis u n chemin 
é t r o i t , que les pluies avaient e n d o m m a g é par 
endroi ts . U n é l é p h a n t posa le p ied sur une 
pierre saillante, la p ie r re glissa, et l ' an ima l , per
dant l ' é q u i l i b r e , la su iv i t dans sa chute. L 'é lé
phant du t fa i re une t e r r i b l e cu lbute ; l 'herbe et 
les buissons é t a i e n t é c r a s é s et a r r a c h é s sur 
une longueur d ' env i ron 15 m è t r e s , et sur une 
largeur correspondant à peu p r è s à la longueur 
d ' un é l é p h a n t . U n buisson plus solide l'avait 
en f in a r r ê t é . De l à , la piste reprena i t et remon
ta i t vers le c h e m i n . L ' a n i m a l pouva i t s ' ê t r e fai t 
u n peu m a l au dos, mais i l n 'avait pas é t é g r i è 
vement b l e s s é . 

f o u s les é l é p h a n t s que nous voyons dans les 
m é n a g e r i e s , d é m e n t e n t la v ie i l le fab le q u i veut 
qu ' i ls ne puissent se coucher . A v r a i d i r e , l ' é lé
phant peu t d o r m i r debou t ; mais , q u a n d i l veut 
prendre ses aises, i l se couche et se r e l è v e avec 
la m ê m e a g i l i t é q u ' i l m e t à tous ses mouve
ments. 

L ' é l é p h a n t nage aussi t r è s - b i e n , et enfonce 
dans l 'eau moins que les autres q u a d r u p è d e s . 
C'est u n avantage q u ' i l d o i t à la r ondeu r de 
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ses formes et à la c a p a c i t é de sa p o i t r i n e ; sa 
t rompe, q u ' i l r e l è v e en l ' a i r pour respi rer , l u i 
permet d 'ail leurs de se submerger sans ê t r e suf
f o q u é . C'est avec une v é r i t a b l e v o l u p t é q u ' i l 
se je t te à l 'eau et q u ' i l p longe. I l traverse en 
droite l igne et sans h é s i t e r les fleuves les plus 
larges. 

Mais c'est avec sa t r o m p e que l ' é l é p h a n t e x é 
cute les mouvements les plus s ingul iers . On ne 
sait ce q u ' i l f a u t le plus admi re r ou de la force de 
cet organe, o u des mouvements va r i é s q u ' i l peut 
e x é c u t e r , ou de l'adresse avec laquelle i l saisit les 
objets. G r â c e à l 'appendice d i g i t i f o r m e q u i la 
termine, l ' é l é p h a n t peut ramasser les plus petits 
objets, une p i è c e de monnaie , u n b r i n de papier ; 
et avec cette m ê m e t rompe , i l peut courber u n 
arbre. I l serait impossible d ' é c r i r e t ou t ce que 
l 'animal peut f a i re d 'un te l organe. 

L ' é l é p h a n t emplo ie aussi ses d é f e n s e s à divers 
usages. Avec elles, i l s o u l è v e des fardeaux, r en 
verse des pierres, creuse des trous dans la t e r r e ; 
ces dents l u i sont des armes d é f e n s i v e s ou of fen
sives. I l les m é n a g e autant que possible; car ce 
n'est pas en elles que r é s i d e sa plus grande force . 
Mercer envoya à Tennent la poin te d 'une d é 
fense, q u i avait 14 cent, de d i a m è t r e , et pesait 
de 10 à 12 k i l o g r . et d e m i ; elle avait é t é b r i s é e 
d 'un coup de t rompe par u n autre é l é p h a n t . 
Des i n d i g è n e s avaient entendu u n b r u i t s ingu
l i e r , ils accoururen t et t r o u v è r e n t deux é l é 
phants aux prises : l ' u n avait des d é f e n s e s avec 
lesquelles i l a t taquai t ; l 'autre , une femel le , é t a i t 
p r ivée de cette a rme ; c'est elle cependant q u i 
d 'un seul coup de t r ompe avait b r i s é la m o i t i é 
de la dent de son antagoniste. 

Les f a c u l t é s physiques de l ' é l é p h a n t sont en 
parfaite harmonie avec cette organisat ion. Ses 
sens sont t r è s - s u b t i l s , mais la vue n'est pas par
t i c u l i è r e m e n t bonne ; ceux q u i ont o b s e r v é l ' a 
n ima l en l i b e r t é , p r é t e n d e n t , d u moins , que le 
champ visuel de l ' é l é p h a n t est t r è s - b o r n é . Gomme 
on peut fac i lement s'en convaincre chez les é lé 
phants capt ifs , le tact et le g o û t sont relat ive
ment dé l i ca t s . Tous les chasseurs peuvent t é 
moigner de la finesse de l ' o u ï e de cet an ima l . Le 
plus l é g e r b r u i t le rend a t ten t i f ; u n rameau q u i 
se casse su f f i t pour l ' i n q u i é t e r . Son odorat est 
aussi fin que ce lu i des r u m i n a n t s , ce q u i f a i t que 
les chasseurs é v i t e n t de s'avancer sous le vent . 
La t r ompe est u n organe de tact t r è s - s u b t i l , et 
son appendice d i g i t i f o r m e peut r ivaliser avec le 

doigt e x e r c é d ' u n aveugle. 
Quiconque a eu affaire à l ' é l é p h a n t , r e c o n n a î t 

ses hautes f a c u l t é s intel lectuelles. On ne peut 

n ie r son in t e l l i gence , et le d é v e l o p p e m e n t sur
prenant qu 'el le acquiert par l ' é d u c a t i o n . L ' é l é 
phant éga l e sous ce rappor t les m a m m i f è r e s 
les mieux d o u é s : le chien et le cheval . I l r é f l é 
ch i t avant d 'ag i r ; i l se perfect ionne de plus en 
p lus ; i l r e ç o i t m i e u x les l e ç o n s qu 'aucun autre 
a n i m a l , et se f o r m e ainsi tou t u n t r é s o r de con
naissances. U n é l é p h a n t sauvage ne peut se 
comparer à un é l é p h a n t domestique ; chez l u i , 
la t i m i d i t é et la prudence i n n é e s masquent les 
hautes f a c u l t é s in te l lec tue l les , si d é v e l o p p é e s 
chez le second. 

Les exemples ne nous manqueraient pas, mais 
deux s u f f i r o n t . 

« U n planteur de c a f é , d u n o m de Raxava, d i t 
Tennent , avait r e m a r q u é qu 'au momen t de l ' o 
rage, les é l é p h a n t s sauvages qui t ta ien t tou t à 
coup la f o r ê t , et se couchaient dans les prair ies 
l o i n de t ou t arbre, tan t que les éc l a i r s b r i l l a i en t 
et que le tonnerre grondai t ! » C'est là une preuve 
d ' in te l l igence, et nous voyons par là ce qu'est l ' é 
l é p h a n t , a b a n d o n n é à l u i - m ê m e , et devant ve i l 
ler à sa conservat ion. 

Mais, en cap t i v i t é , au contact de l ' homme, son 
intel l igence est b ien plus manifeste . « U n soir, d i t 
encore Tennent , j e me promenais à cheval dans 
la f o r ê t , p r è s de Kandy . T o u t à coup m o n cheval 
s ' a r r ê t e , e f f r a y é d 'un b r u i t q u i se faisai t dans la 
f o r ê t . On entendait le c r i ourmf, ourmf, sourde
ment r é p é t é . Je vis b i e n t ô t d ' o ù provenai t ce c r i : 
c ' é t a i t un é l é p h a n t domestique, q u i , l a i s sé à l u i -
m ê m e , avait entrepris u n t r ava i l d i f f i c i l e ; i l s'ef
f o r ç a i t de t ransporter une lourde pou t re , q u ' i l 
avait c h a r g é e sur ses d é f e n s e s ; mais le sentier 
é t a i t t rop é t r o i t ; i l é t a i t f o r c é d ' inc l iner la t ê t e , 
t a n t ô t à dro i te , t a n t ô t à gauche. Cet exercice l u i 
faisait pousser ces grognements de mauvaise 
h u m e u r . Dès q u ' i l nous a p e r ç u t , i l leva la t ê t e , 
nous c o n s i d é r a u n ins tan t , j e t a son fardeau à 
ter re , et se rangea de c ô t é , contre le bois, pour 
nous l iv re r passage. M o n cheval t r embla i t de 
tous ses membres. L ' é l é p h a n t le remarqua , s'en
f o n ç a encore plus dans le f o u r r é , et r é p é t a son 
ourmf, mais sur u n ton plus d o u x , et comme 
pour nous encourager. Mon cheval t rembla i t 
tou jours . J ' é t a i s cur ieux de voi r ce q u i a l la i t se 
passer. L ' é l é p h a n t cont inua à s'enfoncer encore 
plus dans le f o u r r é , attendant i m p a t i e m m e n t que 
nous passassions. E n f i n , m o n cheval f r a n c h i t le 
chemin , tou jours t r emblan t de peur. A u s s i t ô t 
l ' é l é p h a n t r epa ru t , r ep r i t sa poutre , et cont inua 
son ouvrage p é n i b l e . » 

L ' é l é p h a n t sauvage est plus na ï f que p ruden t . 
Son intel l igence ne s 'é lève m ê m e pas j u s q u ' à la 
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ruse. L a r iche nature q u i l 'environne et l u i f o u r 
n i t sa n o u r r i t u r e en abondance, le dispense de 
fa i re usage de toutes ses f a c u l t é s . I l m è n e une 
vie t r anqu i l l e et inoffensive. A u p remie r abord, 
i l p a r a î t à l 'observateur la plus stupide des c r é a 
tures; mais dès que la crainte s'empare de l u i , 
le force à r é f l é c h i r , n u l an imal ne le sur

passe. 
C'est à t o r t que l ' on t ra i te l ' é l é p h a n t d ' an imal 

ter r ib le . 11 est doux et t r anqu i l l e . I l v i t en paix 
avec chaque c r é a t u r e . I l n 'at taque jamais per
sonne, quand i l n'est pas e x c i t é ; i l év i t e so i 
gneusement tous les an imaux, m ê m e les plus 
petits. « Le plus t e r r ib le ennemi de l ' é l é p h a n t , 
d i t Tennent , c'est la mouche . » — « Une souris, 
d i t Guvier, effraye l ' é l é p h a n t au po in t de le fa i re 
t r emble r . » Tous les r é c i t s qu 'on a faits de c o m 
bats entre l ' é l é p h a n t et le r h i n o c é r o s , le l i o n , le 
t igre, sont à rejeter, sans exception, dans le do
maine de la fable . U n carnassier se garde bien 
d'attaquer u n é l é p h a n t , et ce lu i -c i ne donne à 
aucune c r é a t u r e occasion de se met t re en c o l è r e 
ou de se venger. 

Quelques animaux, quelques oiseaux surtout , 
vivent en grande a m i t i é avec l ' é l é p h a n t . Ce sont, 
dans le sud de l ' A f r i q u e , le Buphaga africana, 
dans le nord , YArdeoia Bubalcus, dans les Indes, 
quelques autres oiseaux, q u i sont con t inue l le 
ment o c c u p é s à ten i r le grand pachyderme à l 'a
b r i de la v e r m i n e , par é g o ï s m e i l est v ra i , l eur 
ami n ' é t a n t pour eux qu 'un nour r i c i e r . L ' o n ne 
peut se figurer l ' é l é p h a n t d ' A f r i q u e sans les 
g a r d e - b œ u f s . Quel plus beau spectacle q u ' u n 
de ces animaux gigantesques marchant t r a n q u i l 
lement , por tan t sur son dos une douzaine de ces 
charmants oiseaux, au plumage d 'un blanc éc la 
t a n t ; l ' u n se repose, u n autre f a i t sa to i le t t e , 
un t r o i s i è m e explore tous les plis de la peau, y 
cherchant u n insecte, une s a n g s u é q u i s'est at
t a c h é e à l ' é l é p h a n t pendant-son ba in . 

Chaque t roupeau d ' é l é p h a n t s f o r m e une grande 
i u m ï l l e , et, inversement, chaque f a m i l l e f o r m e 
un t roupeau. Ces soc ié t é s sont plus ou moins 
nombreuses : on en vo i t de 10, 15, 20, et j u s q u ' à 
plus de 100 ind iv idus . Anderson, p r è s d u lac 
IN"garni, v i t u n t roupeau de 50 é l é p h a n t s ; B a r t h , 
au lac Tschad, u n de 96, et W a h l b e r g , un de 200, 
dans la Cafrerie. Beaucoup de voyageurs disent 
avoir vu r é u n i s 400 ou 500 é l é p h a n t s ; mais c'est 
là une e x a g é r a t i o n . Dans les pays que j ' a i par-
courus , les t roupeaux é t a i e n t de 30 à 50 i n d i 
v i d u s . 

La f a m i l l e f o r m e u n tout b i en c i rconscr i t . 
A u c u n autre é l é p h a n t n 'y est admis, et ce lu i q u i 

a eu , pour une cause ou pour une autre , le m a l 
heur de perdre son t roupeau , de f u i r la capti
v i t é , est f o r c é de mener une vie so l i ta i re . I l peut 
p a î t r e au voisinage d u t roupeau , avoir les m ê m e s 
places pour se baigner et s 'abreuver, suivre la 
bande, mais t ou jou r s en se tenant à une certaine 
distance ; j ama i s on ne le r e ç o i t dans le sein de 
la f a m i l l e . Cherche- t - i l à s'y i n t r o d u i r e , i l est 
r e ç u à coups de d é f e n s e s et de t rompe ; la fe
mel le m ê m e le f rappe . Ces é l é p h a n t s sont ap
p e l é s par les Indiens gundahs et rogues ; i ls sont 
m é c h a n t s . On les c ra in t sur tout . Tandis que le 
t roupeau va pa is ib lement son c h e m i n , évi tant 
t ou jou r s l ' h o m m e , ne l ' a t taquant q u ' à la der
n i è r e e x t r é m i t é , les rogues ne connaissent pas 
pareil le retenue. L a vie sol i taire qu ' i l s m è n e n t 
les a rendus f u r i e u x . On les chasse dans l 'Inde ; 
personne n'a p i t i é d'eux ; on ne cherche m ê m e 
pas à les p rendre en v ie . 

Les Indiens, que nous devons c o n s i d é r e r 
comme connaissant l ' é l é p h a n t m i e u x que tout 
autre peuple, assurent que chaque fami l l e a ses 
c a r a c t è r e s d i s t i nc t i f s ; les Angla i s rappor tent que 
certains Indiens peuvent r e c o n n a î t r e les mem
bres d 'une f a m i l l e , m ê m e quand elle a é t é dis
p e r s é e . « Dans u n t roupeau de 21 é l é p h a n t s qui 
f u r e n t pris en 1844, d i t Tennent , la t rompe 
p r é s e n t a i t chez tous u n c a r a c t è r e pa r t i cu l i e r ; 
elle é t a i t a r rondie , et pa r tou t d ' é g a l e grosseur. 
Dans u n autre t r o u p e a u de 35 ind iv idus , tous 
avaient la m ê m e pos i t ion des yeux , la m ê m e 
voussure d u dos, la m ê m e f o r m e de la face. » 
Les Indiens savent que le n o m b r e des animaux 
d ' un t roupeau , l a m u l t i p l i c a t i o n nature l le mise 
à part , reste constant, à mo ins d'accidents par
t icu l ie rs , et les chasseurs, pendant des a n n é e s , 
n ' on t jamais t r o u v é dans les t roupeaux que le 
nombre d ' ind iv idus q u i avaient é c h a p p é à leurs 
premiers coups. E n moyenne , o n peu t aussi ad
met t re q u ' i l y a u n é l é p h a n t m â l e pour hu i t 
femel les . 

L ' é l é p h a n t le p lus p ruden t est le chef de la 
bande. C'est t a n t ô t u n m â l e , t a n t ô t une femelle . 
I l a pour fonc t ions de condu i re le t roupeau, de 
parer aux dangers, d'observer la c o n t r é e , en un 
mo t , de ve i l le r à la s é c u r i t é g é n é r a l e . Tous les 
é l é p h a n t s sauvages sont, nous l 'avons d é j à d i t , 

| t r è s - c r a i n t i f s et t r è s - p r u d e n t s , mais l ' é l é p h a n t 
| conducteur l'est encore d i x fois p lus . Ses fonc-
I t ions sont p é n i b l e s ; i l est con t inue l l emen t en 
i exercice ; par contre , ses s u b o r d o n n é s l u i obé i s 

sent sans r é s e r v e . Jamais i l n ' y a de r é v o l t e cont re 
l u i ; i l va, et les autres le suivent , m ê m e à leur 
perte. 
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« A u f o r t de l a s é c h e r e s s e , raconte le m a j o r 

Sk inner , les r i v i è r e s , les mara is , les é t a n g s se 
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Fig. 339. L'Éléphant d'Afrique. 

d e s s è c h e n t . Les an imaux de l ' Inde , souf f ran t alors 

beaucoup de la p r i v a t i o n d'eau, se r é u n i s s e n t en 
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grand nombre autour des é t a n g s n o n encore à 
sec. Dans le voisinage de l ' un d'eux, j ' eus une 
fois occasion d'observer la prudence surprenante 
des é l é p h a n t s . A l 'une des rives c o m m e n ç a i t 
une épa isse f o r ê t vierge ; de l 'autre c ô t é , s ' é t e n 
dait la plaine l ib re . C 'é ta i t par u n c la i r de lune 
splendide, aussi beau qu ' un de nos j ou r s d u 
Nord ; j e r é so lus d'observer les é l é p h a n t s . Le l i eu 
é ta i t propice. U n arbre gigantesque, dont les 
branches s ' é t e n d a i e n t au-dessus de l ' é t a n g , de
vait me servir d'observatoire. Je m 'y rendis de 
bonne heure et j ' a t tendis . 

« Les é l é p h a n t s n ' é t a i e n t pas à c inq cents pas ; 
mais ce ne f u t qu 'au bout de deux heures que 
j ' a p e r ç u s le premier . U n grand é l é p h a n t sor t i t de 
la f o r ê t à environ trois cents pas de l ' é t a n g ; i l s'ar
r ê t a pour é c o u t e r . I l s 'é ta i t a v a n c é sans fa i re le 
moindre b r u i t , et resta plusieurs minutes i m m o 
bile comme un roc. I l s ' avança , s ' a r r ê t a de n o u 
veau, et cela par t rois fo is , restant chaque fois 
immobi l e quelques minutes , ouvrant les oreilles 
pour mieux é c o u t e r . I l a r r iva ainsi jusqu 'au b o r d 
de l'eau. J'y voyais se r e f l é t e r son image ; toute
fois i l n ' é t a n c h a pas sa soif, et demeura quelques 
minutes en observation. Puis, r e tournan t si len
cieusement et p rudemment , i l ren t ra dans la f o 
r ê t par où i l en é t a i t sor t i . 

((Cependant i l ne tarda pas à r e p a r a î t r e , et cette 
fois avec c inq de ses compagnons. Tous s'avan
ç a i e n t avec la m ê m e prudence, mais moins si len
cieusement. Le guide p l a ç a les c i n q é l é p h a n t s 
en sentinelle, rent ra dans la f o r ê t et en ressorti t 
b i e n t ô t , suivi de tou t le t roupeau, c o m p o s é de 
quat re-vingt à cent ind iv idus . Tous marcha ien t 
silencieusement, j e les voyais bien se mouvo i r , 
mais j e ne les entendais pas. I ls s ' a r r ê t è r e n t à 
m i - c h e m i n . Le guide s ' a v a n ç a de nouveau, con
f é r a avec les sentinelles, et, une fois p le inement 
r a s s u r é , donna l 'ordre d'avancer. A u s s i t ô t le 
t roupeau, oub l ian t toute i d é e de danger, se p r é 
c ip i ta dans l 'eau. Toute trace de crainte et de 
t i m i d i t é avait d isparu . Us avaient pleine c o n 
fiance dans leur chef, et paraissaient se d é b a r 
rasser sur l u i de t o u t souci . 

« Us se l ivra ient , et le guide le dernier , au 
plais i r d ' é t a n c h e r leur soif et de se r a f r a î c h i r 
dans u n ba in bienfaisant. Jamais j e n'avais v u 
autant d ' an imaux r a s s e m b l é s sur u n si pe t i t 
espace. Je croyais qu ' i l s a l la ient v ider l ' é t a n g . 
Je les observai avec i n t é r ê t , j u s q u ' à ce que tous 
fussent satisfaits. V o u l a n t vo i r alors ce que p ro
du i ra i t u n b r u i t ins ign i f i an t , j e cassai une peti te 
branche, et a u s s i t ô t t ou t le t roupeau s 'enfui t dans 
l a f o r ê t . » 

Les é l é p h a n t s von t avec la m ê m e prudence 
chercher leur n o u r r i t u r e . Les f o r ê t s qu ' i l s hab i 
tent sont si riches qu ' i l s ne souf f ren t jamais de la 
f a i m ; t ou jou r s i ls on t des a l iments en abon
dance ; aussi ne paraissent-ils n i voraces n i g lou 
tons. Us cassent les branches de tous les arbres, 
c o m m e par passe-temps , s'en é v e n t e n t pour 
chasser les mouches, leurs ennemies, et les 
mangent ensuite. I l s d é g l u t i s s e n t des branches 
q u i on t la grosseur du bras. Dans leurs e x c r é 
ments, en f o r m e de boudins , longs de 50 cent., 
é p a i s de 14 à 16 cent, j e t rouvais des mor
ceaux de branches de 11 à 14 cent, de long, 
et de 4 à 6 cent, de d i a m è t r e . Quant aux 
petites branches, i ls les cuei l lent en faisceau, les 
enfoncent dans la gueule, les m â c h e n t ou p l u t ô t 
les d é c h i r e n t avec leurs dents. I l s p è l e n t plus 
ou moins c o m p l è t e m e n t les grosses racines, 
mais en laissent le bois . Chaque c o n t r é e possède 
des arbres p r é f é r é s par ces an imaux. L ' A f r i q u e 
centrale f o u r n i t le v é g é t a l que l ' on nomme arbre 
aux éléphants, car c'est l u i sur tou t q u i leur sert 
de n o u r r i t u r e . C'est u n arbre é p i n e u x , mais dont 
les é p i n e s sont mol les , et ne peuvent blesser le 
palais de l ' a n i m a l . Les é l é p h a n t s p r é f è r e n t t ou 
jou r s à l 'herbe les branches et les racines d'ar
bres ; i ls ne d é d a i g n e n t cependant pas la pre
m i è r e . L o r s q u ' u n t roupeau d ' é l é p h a n t s arrive à 
une place couverte d'herbes succulentes, i l se 
met à y p a î t r e ; chaque b ê t e arrache des touffes 
d'herbes avec sa t r o m p e , les f rappe contre un 
arbre pour les d é b a r r a s s e r de la terre qu i a d h è r e 
aux racines, puis les avale. 

Dans leurs p é r é g r i n a t i o n s nocturnes , les é l é 
phants v is i tent quelquefois les plantations et y 
produisent de grands d é g â t s . Mais le moindre 
é p o u v a n t a i l , la palissade la plus faible suffi t 
pour les en é c a r t e r . Les Indiens laissent au m i 
l i eu de leurs champs de longs chemins pour 
les é l é p h a n t s q u i von t s 'abreuver; i ls entourent 
leurs j a rd ins d 'une c l ô t u r e de bambous t r è s - l é 
g è r e : u n seul coup de t r o m p e p o u r r a i t renver
ser toute une paroi de cette ba lus t rade , et ce
pendant j amais les é l é p h a n t s n 'on t e s s a y é de 
d é t r u i r e u n si fa ib le obstacle. 

Seu l s , les gundahs ou é l é p h a n t s rogues le 
f o n t parfois . Mais tous se r é p a n d e n t dans les 
champs, d è s q u ' o n l eu r ouvre les portes. A p r è s 
la moisson, les paysans abandonnent les chaumes 
aux é l é p h a n t s . Les portes des palissades n ' é t a n t 
plus f e r m é e s , ceux-ci y p é n è t r e n t en masse, et 
mangent t o u t ce q u i reste. 

Les habitants d u Soudan a t t r i b u e n t la c o n 
dui te de l ' é l é p h a n t , n o n à sa t i m i d i t é et à sa 
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prudence, mais à u n sent iment i n n é de jus t ice . 
« Les é l é p h a n t s , me disait u n cheik , aux bords 
du N i l B l e u , ne te f e ron t r i en , si t u les laisses en 
paix. Ils n 'on t r i en f a i t n i à m o n p è r e n i à m o n 
g r a n d - p è r e . Lorsque le temps de la moisson 
approche, j e pends des amulettes à de hautes 
perches, et cela suf f i t à ces an imaux si justes. 
Ils v é n è r e n t la parole du p r o p h è t e e n v o y é de 
Dieu 1 I l s craignent les c h â t i m e n t s q u i sont r é 
servés aux b l a s p h é m a t e u r s ; ce sont des a n i 
maux justes. » 

Dans les montagnes de l 'Habesch, les change
ments de saison d é t e r m i n e n t les migra t ions des 
é l é p h a n t s . Dans le pays des Bogos, i ls mon ten t 
et descendent deux fois l ' an à peu p r è s le m ê m e 
chemin. I l s passent ainsi quatre fois par an à u n 
m ê m e endro i t . L e manque d'eau les f a i t des
cendre dans les v a l l é e s , le p r i n t e m p s , c 'es t -à-
dire la saison des pluies , faisant n a î t r e comme 
par enchantement une nouvel le vie dans la m o n 
tagne, les appelle à de beaux p â t u r a g e s . I l s des
cendent depuis le sommet des montagnes j u s 
qu'aux bords de l ' A ï n - S a b a , et de l à r emonten t 
à leurs premiers p â t u r a g e s . Tous ces voyages 
n'ont l i eu que la n u i t . 

L ' é l é p h a n t se sert de sa t rompe pour por ter 
les boissons dans sa bouche ; i l en aspire p l e in 
les deux cav i t é s , et s ' injecte ensuite le contenu 
dans la gueule. D è s q u ' i l a r r ive au b o r d de l 'eau, 
sa p r e m i è r e occupat ion est de b o i r e ; et ce n'est 
que quand sa soif est a p a i s é e q u ' i l songe à se 
jeter de Teau par t o u t le corps. L a t r ompe ne 
sert pas seulement à aspirer d u l i q u i d e , mais en
core à ramasser d u sable et de la p o u s s i è r e , don t 
l 'animal se sert pou r chasser les insectes. 

Comme i l est faci le de le comprendre , la m u l 
t ip l ica t ion de ces gigantesques animaux est t r è s -
b o r n é e . On a c o n s t a t é que quand l ' é l é p h a n t est 
en ru t , i l s é c r è t e abondamment u n l iqu ide f é t i d e , 
provenant de deux glandes p l a c é e s d e r r i è r e les 
oreilles. L ' a n i m a l , à ce m o m e n t , est t r è s - e x c i t é 
et devient souvent alors dangereux pour ses cor
nacs, avec lesquels i l est doux d 'o rd ina i re . 

On croyai t autrefois que l ' é l é p h a n t ne s'accou
plai t qu 'en l i b e r t é , l o i n de l ' h o m m e , et l ' on par
la i t de sa pudeur . Mais Corse v i t d é u x é l é p h a n t s , 
nouvel lement p r i s , s 'accoupler sous les yeux 
d 'un grand nombre de spectateurs. Auparavan t , 
les deux an imaux s ' é t a i e n t t endrement c a r e s s é s 
avec leurs t rompes . 

L ' é p o q u e d u r u t varie ; elle a r r iva une fois en 
f é v r i e r , puis en a v r i l , en j u i n , en septembre et 
en octobre . Tro i s mois a p r è s l ' accouplement , 
Corse r emarqua , chez la f e m e l l e , les premiers 

signes de la gestation. Cel le-c i dura v ingt-deux 
mois et d i x - h u i t j o u r s . L a femel le m i t bas u n 
pe t i t , de 96 cent, de haut , q u i se m i t a u s s i t ô t à 
t é t e r . L a m è r e é t a i t debou t , le pe t i t j e t a i t sa 
t r ompe de c ô t é , et p rena i t la mamel le avec la 
bouche. Presque tous les observateurs disent 
que la m è r e n 'a pas grand amour pour son re je
t o n ; l ' on a au contra i re r e m a r q u é que toutes les 
femelles d ' é l é p h a n t , qu'elles vivent en l i b e r t é ou 
en d o m e s t i c i t é , se chargent avec tendresse d ' é l e 
ver u n pe t i t . Elles ne f o n t aucune d i f f i c u l t é de 
p r ê t e r l eur pis . 

L ' é l é p h a n t c r o î t j u s q u ' à v ing t o u v ingt -quat re 
ans; mais à seize ans d é j à , i l peut se reprodui re . 
L a p r e m i è r e mue dentaire a l i eu à deux ans , 
la seconde à six ans, la t r o i s i è m e à neu f ans. 
Plus t a r d , les dents sont plus persistantes. On a 
diversement é v a l u é l ' â g e auquel peut a r r iver u n 
é l é p h a n t . Tennen t parle d 'an imaux q u i auraient 
v é c u u n s ièc le en c a p t i v i t é ; mais, en m ê m e 
temps, i l c i te une liste of f ic ie l l e des d é c è s des 
é l é p h a n t s que le gouvernement avait a c h e t é s . 
Des 138 é l é p h a n t s que porte cette l i s te , u n seul 
v iva i t encore, v ing t ans plus t a rd . D'autres ob
servateurs disent que l ' é l é p h a n t sauvage peut 
atteindre l ' â g e de cent c inquante ans. 

Chasse. — Les é l é p h a n t s sont malheureuse
men t au nombre des an imaux q u i sont en voie 
de d i s p a r a î t r e . On les chasse, non pour a r r ê 
ter leurs d é v a s t a t i o n s , mais pour se procurer 
leur p r é c i e u x ivo i r e ; c'est donc une guerre de 
des t ruc t ion qu 'on leur f a i t . Les d é g â t s qu ' i l s 
commet ten t sont supportables, les t roupeaux res
tant dans les f o r ê t s ; les rogues seuls sont à 
c ra indre . Cependant, de temps à aut re , ils se s i 
gnalent par des g o û t s s ingu l i e r s ; ils e n l è v e n t 
les poteaux que les i n g é n i e u r s on t f a i t planter 
pour i nd ique r les routes ; d'autres p é n è t r e n t 
cont inue l lement dans la m ê m e p lan ta t ion , et le 
p r o p r i é t a i r e est f o r c é d'appeler à son aide des 
chasseurs. Ce sont g é n é r a l e m e n t des Anglais q u i 
se l i v r e n t à la chasse de l ' é l é p h a n t ; j e laisse à 
Gordon C u m m i n g le soin d'en d é c r i r e une. 

« Le 31 a o û t , d i t - i l , j e vis le plus grand et le 
plus bel é l é p h a n t que j 'eusse jamais a p e r ç u . I l 
é t a i t à env i ron cent cinquante pas de m o i et me 
p r é s e n t a i t le flanc. Je pr is b i en m o n temps et le 
t i r a i à l ' é p a u l e . D u premier coup i l f u t en m o n 
pouvo i r . L a balle l 'avait f r a p p é à l 'omopla te , et 
ses mouvements s ' é t a i e n t t r o u v é s i m m é d i a t e 
m e n t p a r a l y s é s . Je r é s o l u s de l 'observer quelque 
temps, avant de l 'achever , car j 'avais devant m o i 
u n beau spectacle. Je me sentais le m a î t r e dans 
ces immenses f o r ê t s , q u i me promet ta ien t en 
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abondance un noble gibier . A p r è s avoir a d m i r é 
un peu ma v ic t ime , j e voulus fa i re quelques ex
p é r i e n c e s , pour c o n n a î t r e les points les plus v u l 
n é r a b l e s de l ' an imal . Je m ' a v a n ç a i donc, et l u i 
t i ra i plusieurs balles à courte distance. A chaque 
coup i l baissait la t ê t e , et touchai t doucement sa 
blessure avec sa t r ompe . J ' é t a i s s t u p é f a i t ; j e fus 
pris de p i t i é , et lorsque j e vis l ' an imal supporter 
aussi d ignement son malheur , j e me h â t a i de 
l 'achever. Je l u i t i r a i six coups de carabine der
r i è r e l ' é p a u l e . Chaque coup devait ê t r e m o r t e l , 
et cependant ils ne parurent pas d è s le pr inc ipe 
produire grand effet. Je l u i t i r a i enf in au m ê m e 
endroi t t rois coups d'une p i èce hollandaise de 
six l ivres. Des larmes abondantes c o u l è r e n t de 
ses yeux ; i l ouvr i t lentement ses p a u p i è r e s et 
les referma. Quelques convulsions a g i t è r e n t son 
corps ; i l se pencha sur le cô t é et m o u r u t . » 

L 'auteur cherche à s'excuser de son acte de 
c r u a u t é en disant q u ' i l n 'a f a i t ces e x p é r i e n c e s 
que pour pouvoir a b r é g e r les souffrances d 'au
tres é l é p h a n t s . Nous ne pouvons accepter cette 
excuse : u n chasseur do i t savoir d'avance quel 
est le po in t q u ' i l l u i f a u t viser. Gordon C u m m i n g 
donne d 'ai l leurs dans son l iv re de telles preuves 
d 'une soif de sang sauvage et i n u t i l e qu'en 
s'excusant, i l nous semble r e c o n n a î t r e son t o r t . 

Dans une autre chasse, C u m m i n g raconte 
q u ' i l f rappa u n grand é l é p h a n t m â l e de 35 balles 
avant q u ' i l e x p i r â t . Les chasseurs dans l ' Inde ne 
sont pas moins cruels : Tennent le laisse s u f f i 
samment entrevoir . I ls sont aussi peu g é n é r e u x 
que l ' é t a i e n t autrefois nos grands personnages, 
quand i ls faisaient rabattre des centaines de no
bles an imaux dans u n pet i t espace, et les assas
sinaient t r anqu i l l emen t du hau t d 'une estrade. 
Les chasseurs d ' é l é p h a n t s les plus r e n o m m é s de 
l ' Inde ont pris presque toutes leurs proies dans 
les corrals, dont nous parlerons tou t à l 'heure. 
I ls ont t u é de sang-froid des animaux e n f e r m é s , 
et les ont la issés p o u r r i r surp lace , sans autre bu t 
que d 'ajouter encore quelques nombres à l eur 
odieux registre. I ls on t t u é les jeunes et les 
v ieux, sans pouvoir u t i l i ser leurs d é p o u i l l e s . 

Les vrais chasseurs d ' é l é p h a n t s poursuivent 
l eu r gibier au sein des f o r ê t s vierges, et le tuen t 
pour s'en procurer l ' i vo i r e . Cette chasse peut ê t r e 
e x c u s é e : elle n'est pas, d u moins , u n l â c h e assas
sinat ; car le chasseur y expose sa vie . Les i n d i 
g è n e s q u i portent les armes r e l è v e n t le g ibier . 
L e chasseur s'approche le plus possible et, avec 
une carabine à longue p o r t é e , l u i lance une 
balle dans le c r â n e , i m m é d i a t e m e n t d e r r i è r e 
l ' o re i l l e . U n bon chasseur a rarement besoin de 

son second coup, et plus d 'une fois o n en a vu 
fa i re coup double sur des é l é p h a n t s . 

Cette chasse est moins dangereuse qu'el le ne 
le p a r a î t . U n é l é p h a n t i r r i t é peut se p r é c i p i t e r , 
i l est v r a i , sur son ennemi et le tuer en le fou
lant aux pieds ; mais les t ro is quarts des chas
seurs qu i se t r o u v è r e n t r é e l l e m e n t en pér i l 
peuvent encore é c h a p p e r . L a t i m i d i t é de l ' é l é 
phant l ' emporte b i e n t ô t sur sa c o l è r e ; et le cas, 
c i t é par Tennent , d ' un rogue q u i poursu iv i t un 
Ind ien jusque dans la v i l l e , l ' a t te igni t au bazar, 
et l ' y fou la aux pieds, est une except ion . 

Dans l 'ouest de l ' A f r i q u e , les n è g r e s , au rap
por t de d u Cha i l l u , entrelacent les lianes en 
m a n i è r e de n œ u d s coulants ; i ls y chassent les 
é l é p h a n t s , et une fois que ceux-c i s'y sont pris 
et y restent immob i l e s , i ls t ranspercent les plus 
gros et les plus for ts de leurs lances, j u s q u ' à ce 
qu ' i l s t omben t mor t s . 

Les n è g r e s des bords d u N i l B lanc paraissent 
chasser de m ê m e . I ls l i v r en t au commerce une 
bonne par t ie de l ' i vo i r e d ' A f r i q u e , et l ' on ne 
sait encore commen t ils se le p rocu ren t . D ' a p r è s 
les renseignements que j ' a i p u r ecue i l l i r , i ls 
creusent des fosses dans lesquelles les é l é p h a n t s , 
lors de leurs p é r é g r i n a t i o n s nocturnes, tombent ; 
là i ls meurent de f a i m , o u sous les coups des 
n è g r e s . 

Je ne par lerai pas des autres p r o c é d é s de 
chasse; i ls se rapprochent tous, plus o u moins , 
d u massacre. Je d i r a i seulement q u ' a p r è s les d é 
fenses, q u i sont la par t ie la plus p r é c i e u s e de la 
t ê t e , on ut i l ise encore, dans certaines c o n t r é e s , la 
viande, p r inc ipa lement la t r o m p e , les pieds et 
la peau. L a chai r est t e l lement dure , q u ' i l f au t 
une m â c h o i r e de n è g r e p o u r la m â c h e r . D u 
Cha i l lu assure qu 'une cuisson de douze heures 
ne su f f i t pas p o u r la r a m o l l i r . Tennen t vante la 
langue, le b o u i l l o n , et Corse i n d i q u e comme 
t r è s -dé l i c a t s la t r ompe et les pieds r ô t i s dans la 
cendre chaude. Mais , g é n é r a l e m e n t , ces parties 
r é p u g n e n t aux E u r o p é e n s . 

Plus attrayante et p lus huma ine est la m a 
n i è r e don t on s'empare des é l é p h a n t s sauvages, 
pour les dompte r . I l s'agit de surprendre ces 
an imaux t r è s - p r u d e n t s , de les sub juguer , de les 
soumettre au service de l ' h o m m e . Les Indiens 
sont p a s s é s m a î t r e s dans cet a r t . Les chasseurs 
d ' é l é p h a n t s f o r m e n t chez eux une v é r i t a b l e 
caste ; le m é t i e r se t r ansmet de p è r e en fils : 
l eur h a b i l e t é , leur p r u d e n c e , l eur ruse, leur 
hardiesse sont v r a i m e n t surprenantes. A deux, ils 

se rendent dans la f o r ê t et e n l è v e n t u n é l é p h a n t 



L ' É L É P H A N T D ' A F R I Q U E E T L ' É L É P H A N T D E S I N D E S . 717 

à sa f a m i l l e . L a chose p a r a î t imposs ib l e , et ce
pendant i l en est a ins i . 

Les mei l leurs chasseurs d ' é l é p h a n t s de Cey
lan , les Panikis , habi tent les villages maures d u 
nord et d u nord-oues t de l ' î le , et depuis p l u 
sieurs s ièc les i ls y sont en grand honneur . I l s 
poursuivent leur p ro ie d ' ins t inc t , d i r a i t - o n , et 
ce sont eux q u i accompagnent les cruels E u r o 
p é e n s dans ce qu ' i l s appellent leurs chasses. I l s 
suivent la piste d 'un é l é p h a n t comme u n bon 
chien suit celle d ' un cerf . I l s reconnaissent de 
suite quelle est la fo rce d u t roupeau , quel le est 
la tai l le des plus grands et celle des plus petits 
é l é p h a n t s . Des signes q u i é c h a p p e n t à l 'œi l 
e u r o p é e n sont p o u r eux comme u n l iv re dans 
lequel ils l isent couramment . L e u r courage est 
à la hauteur de leur prudence ; i ls f o n t de 
l ' é l é p h a n t ce qu ' i l s veulent , i ls l ' e f f ra ien t ou le 
mettent en c o l è r e à v o l o n t é . 

L e u r seule a rme est u n lacet solide en peau 
de cerf ou en peau de b u f f l e , qu ' i l s j e t t en t au 
pied de l ' é l é p h a n t qu ' i l s on t en vue. Comment 
fon t - i l s pou r se glisser i n a p e r ç u s a u p r è s d ' un 
animal aussi c r a i n t i f ? C'est une é n i g m e . Pen
dant que l ' u n engage le p ied de l ' é l é p h a n t dans 
le lacet, l 'autre fixe sol idement à u n arbre l 'ex
t r é m i t é l ib re de l ' eng in ; s ' i l n 'y en a pas, l ' u n ex
cite l ' é l é p h a n t , l ' a t t i re vers u n bouquet d'arbres, 
o ù le second attache alors son lacet. L ' é l é p h a n t 
capt i f est f u r i e u x ; mais le chasseur le c o n n a î t , 
et parv ien t à le dompter en peu de temps. 

I l emplo ie d 'abord les moyens ter r i f iants : le 
f e u , la f u m é e ; puis i l pr ive son capt i f de n o u r r i 
t u r e et de boisson; ne l u i donne pas de repos, 
l ' é p u i s é de toutes les f a ç o n s . Plus t a rd , i l change 
de condui te , et comble l ' é l é p h a n t de bons t r a i 
tements. E n deux mots , les Indiens met ten t en 
usage les ar t i f ices les plus divers, et en peu de 
mois , i ls a r r ivent à fa i re de cet an imal f u r i e u x 
u n ê t r e c o m p l è t e m e n t soumis à l eu r v o l o n t é . 

U n E u r o p é e n ne peut les accompagner dans 
leurs e x p é d i t i o n s ; i l g â t e r a i t t o u t . On est donc 
ob l i gé de se contenter des r é c i t s que l ' o n peut r e 
cue i l l i r . On n 'en p r end qu 'une plus vive par t aux 
grandes chasses à t raque , q u i met ten t souvent 
des centaines d ' é l é p h a n t s au pouvo i r de l ' h o m m e . 
Tennent a d é c r i t une de ces chasses en termes 
si attrayants, que j e ne puis fa i re au t r emen t que 
de c i ter ses propres paroles. 

a A u n endro i t f ra i s de la f o r ê t , nous t r o u v â 
mes des loges a é r é e s q u i avaient é t é p r é p a r é e s 
p o u r nous au voisinage d u co r r a l . On avait b â t i 
des cabanes en rameaux, on les avait couvertes 
d 'herbes et de feui l les de p a l m i e r ; on avait m é 

n a g é une belle salle à manger , des cuisines, des 
é c u r i e s ; t o u t , en u n m o t , é t a i t on ne peut mieux 
d i s p o s é pour not re c o m m o d i t é . Les i n d i g è n e s 
avaient cons t ru i t t ou t cela en quelques j o u r s . 

« Au t re fo i s tous ces p r é p a r a t i f s é t a i e n t f o r c é 
men t faits par les nature ls ; i ls f igu ra ien t p a r m i 
les c o r v é e s que le peuple devait à ses m a î t r e s . 
Les Hollandais et les Portugais , plus t a r d le g o u 
vernement b r i t a n n i q u e , l ' e x i g è r e n t d'eux jusqu 'en 
1832, é p o q u e à laquel le les c o r v é e s f u r e n t abolies. 
De quinze cents à deux m i l l e hommes y é t a i e n t 
o c c u p é s . I ls avaient à b â t i r le co r ra l , à rassembler 
les é l é p h a n t s , à entretenir la c h a î n e de sent inel
les et de feux , à se charger de toutes les peines 
q u ' e n t r a î n e cette chasse. Depuis l ' abo l i t ion des 
c o r v é e s , i l n'a pas é t é d i f f i c i l e d 'obtenir le con
cours volonta i re des i n d i g è n e s . Le gouverne
men t paye les p r é p a r a t i f s q u i n é c e s s i t e n t r é e l l e 
ment* des f r a i s , tels que la cons t ruc t ion du 
cor ra l et de ses d é p e n d a n c e s , l 'achat de pieux, 
de cordes, d'armes, de flûtes, de tambours , de 
fus i l s , etc. 

« On choisi t pour cette chasse l ' é p o q u e de 
l ' a n n é e o ù les champs de r iz on t le moins à 
s o u f f r i r , c ' e s t - à - d i r e l ' é p o q u e q u i s é p a r e les se
mailles des moissons. Le peuple , i n d é p e n d a m 
ment des jouissances que l u i p rocure cette 
chasse, a t o u t i n t é r ê t à v o i r d i m i n u e r le n o m b r e 
des é l é p h a n t s , car i ls ravagent les j a rd ins et les 
champs. Les p r ê t r e s encouragent cette chasse, 
car les é l é p h a n t s a iment et d é v o r e n t les feui l les 
d ' un arbre s a c r é . Us d é s i r e n t , de plus , avoir de 
ces an imaux pour le service de leurs temples . 

j Les grands sont fiers de m o n t r e r quel est le 
nombre de leurs gens, quelles sont les q u a l i t é s des 
é l é p h a n t s a p p r i v o i s é s qu ' i l s p r ê t e n t pour cette 
chasse. Des paysans en g rand nombre t rouven t 
de l 'ouvrage pour plusieurs semaines ; i ls on t à 
p lanter des pieux, à f rayer des chemins à travers 
les jung les , à relayer les rabat teurs . 

« Comme te r ra in de chasse, on chois i t u n en
d r o i t a u p r è s d ' un des chemins les plus f r é q u e n 
t é s par les é l é p h a n t s ; i l f au t que l ' endro i t chois i 
soit au voisinage d 'un cours d'eau, o ù les é l é 
phants puissent boi re lo r squ 'on cherche à les at
t i r e r ; o ù i ls puissent se baigner et se d é s a l t é r e r 
pendant qu ' on les dompte . E n construisant le 
co r r a l , on se garde b ien de d é t r u i r e les arbres 
et les broussailles dans l ' i n t é r i e u r de l 'enceinte, 
sur tou t du cô t é de l ' e n t r é e , car i l f au t leur mas
quer soigneusement la c l ô t u r e . 

« Les p ieux dont on se sert ont de 30 à 33 cent . 
d ' é p a i s s e u r ; on les enfonce de 1 m è t r e en t e r r e , 
et i ls s ' é l è v e n t de 4 à 5 m è t r e s au-dessus d u sol . 
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L'espace d 'un pieu à l 'autre do i t ê t r e assez grand 
pour qu 'un h o m m e puisse passer, et entre les 
pieux on entrelace des lianes ou des bambous; 
enfin on soutient le t ou t par des e s p è c e s d'arcs-
boutants. L'enclos dont j e parle avait env i ron 
ISO m è t r e s de long et 75 m è t r e s de large. A 
une e x t r é m i t é , é t a i t m é n a g é e une ouverture , 
que l 'on pouvait f e rmer i n s t a n t a n é m e n t au 
moyen de poutres. Des deux angles de l ' e x t r é 
m i t é par laquelle devaient arr iver les é l é p h a n t s , 
partaient deux c l ô t u r e s d i sposée s comme les 
parois de l 'enceinte, et soigneusement m a s q u é e s 
par des arbres. Si le t roupeau ne p é n é t r a i t pas 
dans l 'enclos et dév ia i t à droite ou à gauche , 
i i rencontra i t ainsi u n obstacle, et é t a i t ob l igé 
de passer par l 'ouverture m é n a g é e . Sur u n bou
quet d'arbres, on avait d i sposé une estrade pour 
le gouverneur et ses inv i tés ; l 'on domina i t de là 
toute la s c è n e , et l ' on pouvait assister à toutes 
les p é r i p é t i e s de la chasse, à par t i r d u momen t 
où les é l é p h a n t s p é n é t r a i e n t dans l 'enclos. 

« I l est à peine n é c e s s a i r e de fa i re remarquer 
que la c l ô t u r e , quelque fo r te qu 'el le soit, ne r é 
siste pas à u n é l é p h a n t q u i se p r é c i p i t e sur elle 
de toute sa fo rce ; i l est a r r i v é quelquefois des 
accidents de ce genre, et que le t roupeau ainsi 
pris s'est é c h a p p é . Mais on compte moins sur la 
so l id i t é de la c l ô t u r e que sur la t i m i d i t é de ces 
a n i m a u x , q u i ne connaissent pas toute leur 
force, et que sur la hardiesse et l'adresse des 
chasseurs. 

« Quand le corra l est fini, les rabatteurs se 
mettent à l ' œ u v r e . I ls ont souvent à f o r m e r un 
cercle de plusieurs l i eues , a f in que le nombre 
des é l é p h a n t s soit c o n s i d é r a b l e . L a marche des 
rabatteurs doi t ê t r e aussi prudente que patiente. 
I l ne f au t pas i n q u i é t e r les é l é p h a n t s , pour ne 
pas les fa i re f u i r dans des directions o p p o s é e s à 
celle qu ' i ls doivent prendre. Ces paisibles an i 
maux ne demandent q u ' à p a î t r e en s û r e t é . A 
peine i n q u i é t é s , i ls s ' é l o i g n e n t , i l ne fau t donc 
les t roubler que juste assez pour qu ' i ls suivent 
la d i rec t ion voulue. On peut ainsi r é u n i r p l u 
sieurs t roupeaux , et, j o u r par j o u r , les chasser 
lentement vers le corra l . Deviennent- i ls i n 
quiets, se montrent - i l s a g i t é s , on a recours à des 
p r o c é d é s plus violents pour e m p ê c h e r qu ' i ls ne 
s ' é c h a p p e n t . T o u t autour d u po in t qu ' i l s occu
pent, on a l lume alors, de d ix pas en d ix pas, un 
feu que l ' on entre t ient j o u r et nu i t . Les rabat
teurs sont au nombre de deux à c i n q m i l l e . On 
perce des sentiers à travers les j u n g l e s , pour j 
que leur l igne reste c o n t i n u e , et les chefs ve i l 
lent sans cesse à ce que chacun demeure à son 

poste, car une n é g l i g e n c e sur u n p o i n t peut per
me t t r e au t roupeau de s ' é c h a p p e r , et rendre 
i nu t i l e le t r ava i l de plusieurs semaines. Aussi 
s'oppose-t-on à toutes les lentatives des é l é p h a n t s 
pou r reveni r sur leurs pas, en rassemblant sur le 
p o i n t qu ' i l s f o n t m i n e de forcer , assez de monde 
p o u r les repousser. E n f i n , les deux ailes des ra
batteurs touchen t au cor ra l ; leur l igne occupe 
une é t e n d u e d 'envi ron une l i e u e , i ls attendent 
le s ignal . 

« Tous ces p r é p a r a t i f s avaient pr is deux mois 
ent iers ; i ls venaient de se t e r m i n e r quand nous 
a r r i v â m e s et p r î m e s place sur l 'estrade d 'où 
nous pouvions vo i r l ' e n t r é e du cor ra l . P r è s de 
nous, à l ' ombre , é t a i t un groupe d ' é l é p h a n t s ap
p r i v o i s é s , que les temples et les princes avaient 
fourn is pour aider à la capture des é l é p h a n t s 
sauvages. T ro i s t roupeaux d i f f é r e n t s , r e p r é s e n 
tant quarante o u c inquante animaux, é ta ien t 
e n t o u r é s , et é t a i e n t c a c h é s dans les jungles , p rès 
de la c l ô t u r e . T o u t b r u i t é t a i t i n t e r d i t ; on ne 
parlait q u ' à vo ix basse ; le silence des traqueurs 
é t a i t t e l qu 'on entendai t le b r u i t que faisait un 
é l é p h a n t en cuei l lant une f e u i l l e . 

« T o u t à coup le signal est d o n n é , et le silence 
de la f o r ê t est t r o u b l é par les cris des senti
nelles, les roulements des t ambours , les d é t o n a 
t ions des armes à f e u . L e b r u i t c o m m e n ç a au 
po in t le plus r e c u l é , de m a n i è r e à pousser les 
é l é p h a n t s vers le co r r a l . Les t raqueurs é t a i en t 
r e s t é s si lencieux j u s q u ' à ce qu ' i l s eussent vu 
passer le t r o u p e a u ; à ce m o m e n t , i ls j o ign i r en t 
leurs cris à ceux des autres. L e b r u i t croissait 
t o u j o u r s ; les é l é p h a n t s c h e r c h è r e n t plusieurs 
fois à percer la l i gne , mais i ls f u r e n t chaque fois 
r e p o u s s é s par des cr is , des roulements de t am
bours, des d é t o n a t i o n s de pistolet . 

« E n f i n le c raquement des branches et des 
broussailles nous aver t i t de l 'approche d u t rou 
peau. Le guide s ' é l a n ç a hors des jungles et arriva 
j u s q u ' à une v ingta ine de m è t r e s de l 'ouver ture ; 
le reste de la bande le su iv i t . Encore u n instant, 
et ils p é n é t r a i e n t dans le co r r a l , quand t o u t à 
coup ils d é v i è r e n t à dro i te et r ep r i r en t leur 
place dans les jungles . L e chef des traqueurs 
v i n t nous expl iquer leur f u i t e par l ' appar i t ion 
subite d 'un sanglier q u i avait q u i t t é sa bauge, 
et avait pa s sé devant le guide d u t roupeau. I l 
a jouta que, v u l ' é t a t d ' exc i t a t ion de ces an imaux, 
les chasseurs demandaien t à r eme t t r e la c o n t i 
nua t ion au soir , o ù i ls pour ra i en t s'aider de l 'ob
s c u r i t é , d u feu et des torches. 

« A u coucher d u sole i l , le spectacle redoubla 
d ' i n t é r ê t . Les f eux , q u i n'avaient fa i t que f u m e r 
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pendant le j o u r , devinrent plus vifs ; i ls r é 
pandaient une l ueu r rouge dans l ' o b s c u r i t é , et 
é c l a i r a i e n t les divers groupes d'une l u m i è r e f a n 
tastique. La f u m é e mon ta i t en t o u r b i l l o n n a n t à 
travers les feui l les des arbres. Les spectateurs 
gardaient le plus p ro fond silence. On n 'en ten
dait que le v o l des insectes. T o u t à coup re ten
t i t u n rou l emen t de t ambour , puis u n coup de 
feu : c ' é t a i t le signal de la nouvel le poursui te . Les 
chasseurs s'avancent en c r ian t . Des feui l les 
sèches sont j e t é e s dans les f eux , toute une l igne 
de f l amme s ' é lève ; d u c ô t é d u corra l , seul, l ' o b 
s c u r i t é reste p ro fonde . E n f i n les é l é p h a n t s y 
arr ivent . 

« Le guide se p r é s e n t e à l ' e n t r é e , s ' a r r ê t e u n 
instant, regarda tou t au tour de l u i , puis , t ê t e 
ba issée , se p r é c i p i t e dans l 'enclos, o ù tou t le 
t roupeau le sui t . 

« A l ' instant , le cor ra l s ' é c l a i r e comme par en
chantement. Les chasseurs s'y p r é c i p i t e n t , cha
cun une to rche à la m a i n , q u ' i l a a l l u m é e au f eu 
le plus vo i s in . 

« Les é l é p h a n t s s'avancent ju squ ' au bout de 
l 'enclos; i ls t r ouven t u n obstacle, ils reviennent 
sur leurs pas, et cherchent à gagner la por te . I l s 
la t rouvent f e r m é e . L e u r t e r reur est à son c o m 
ble. I ls courent à pas rapides t o u t autour du cor
r a l , mais le f e u les entoure de toutes parts ; i ls 
cherchent à renverser les p ieux , mais on les 
é c a r t e en agi tant les torches; pa r tou t o ù i ls s'ap
prochent , i ls entendent d u b r u i t , des d é t o n a t i o n s 
d 'armes à f e u . I l s se rassemblent en u n groupe, 
restent u n ins tant i m m o b i l e s , puis se p r é c i p i t e n t 
de nouveau, c o m m e s'ils avaient a p e r ç u une o u 
ver tu re . Mais, r e p o u s s é s encore, ils gagnent une 
place de repos au m i l i e u du cor ra l . 

« Ce spectacle i n t é r e s s a i t non-seulement les 
spectateurs, mais encore les é l é p h a n t s domes t i 
ques. A l 'approche d u t roupeau sauvage, leur 
at tent ion s ' éve i l la ; deux sur tou t , qu i é t a i e n t at
t a c h é s en avant, é t a i e n t f o r t e x c i t é s , et lorsque 
le t roupeau eut p é n é t r é dans le co r r a l , l ' un d 'eux 
r o m p i t ses liens et se p r é c i p i t a à sa suite, r e n 
versant u n arbre assez f o r t q u i l u i ba r ra i t le pas
sage. 

« Pendant p lus d 'une heure , les é l é p h a n t s par
couru ren t le co r r a l , et sans que l ' i n s u c c è s les 
l a s sâ t , i l s c h e r c h è r e n t à é b r a n l e r les p ieux. A 
chaque tentat ive a v o r t é e , i ls mugissaient de rage. 
Ils s ' e f f o r ç a i e n t de p lus en plus de renverser la 
porte ; i ls savaient, aurai t -on d i t , que là o ù i ls 
é t a i e n t e n t r é s , devai t se t rouve r une issue ; mais 
é t o u r d i s et assourdis, i ls s'en é c a r t a i e n t de n o u 
veau. B i e n t ô t leurs tentatives dev in ren t p lus 

rares; quelques an imaux couraient ç à et l à , et 
revenaient ensuite r e jo indre leurs compagnons. 
E n f i n , t o u t le t roupeau , f a t i g u é et é p u i s é , se 
r é u n i t en un groupe, les jeunes au centre, et 
resta ainsi , i m m o b i l e , au m i l i e u d u co r r a l . 

« On p r i t les dispositions pour la n u i t . L e nom
bre des sentinelles f u t t r i p l é tou t . au tour de l 'en
clos, et on a l imenta successivement les f eux , 
pour qu ' i l s flambassent j u squ ' au lever du solei l . 

« Les t raqueurs avaient rabat tu t ro is t r o u 
peaux d ' é l é p h a n t s ; mais ceux-ci s ' é t a i e n t tenus 
cont inue l lement é l o i g n é s les uns des autres. U n 
seul avait p é n é t r é dans le c o r r a l ; comme on en 
avait f e r m é la porte, les deux autres restaient 
dehors et c a c h é s dans les jung les . Pour e m p ê 
cher qu ' i l s ne s ' é c h a p p a s s e n t , on renvoya des 
t raqueurs à leur p remie r poste; on a l l uma de 
nouveaux feux, et, toutes ces mesures prises, nous 
g a g n â m e s , pour y passer la nu i t , notre demeure, 
q u i é t a i t envi ron à t rente pas d u co r r a l . Notre 
p remier sommei l f u t plusieurs fois t r o u b l é par le 
b r u i t que faisaient les gens dans la f o r ê t , par les 
cris avec lesquels on repoussait toute tentative 
des é l é p h a n t s pour s ' é c h a p p e r . A u lever d u j o u r 
tou t é t a i t t r anqu i l l e dans le cor ra l , et quand le 
soleil pa ru t , on laissa les feux s ' é t e i n d r e . Les 
sentinelles r e l evées dormaien t p r è s de l 'enceinte . 
T o u t autour d 'el le, é t a i e n t des q u a n t i t é s d ' h o m 
mes et d 'enfants, a r m é s de piques, de longs b â t o n s , 
et au m i l i e u les é l é p h a n t s , é p u i s é s , t ranqui l les , 
b r i s é s de crainte et de stupeur. Neuf seulement 
é t a i e n t pr isonniers , dont t rois t r è s - g r a n d s et 
deux petits, â g é s seulement de quelques mois ; 
u n des gros é t a i t u n vagabond, q u i ne faisait pas 
par t ie d u t roupeau , q u i n 'avait pas é té r e ç u dans 
le cercle, et q u i se tenai t seulement au voisinage. 

« On s'occupa alors de fa i re entrer dans le cor
ral les é l é p h a n t s domestiques, pour prendre les 
captifs . On p r é p a r a les lacets ; on enleva p r u 
demmen t les poutres q u i barra ient l 'ouver ture , 
et deux é l é p h a n t s domestiques e n t r è r e n t s i len
cieusement, chacun m o n t é par son cornac et par 
u n serviteur, et m u n i d 'un f o r t co l l i e r , duque l 
pendaient deux cordes en peau d 'ant i lope, et ter
m i n é e s par u n n œ u d coulant . E n m ê m e temps, 
et c a c h é par eux, se glissa dans l 'enclos le chef 
des preneurs d'éléphants, d é s i r e u x d 'avoir l ' hon
neur de s'emparer de la p r e m i è r e b ê t e . C 'é ta i t 
un pet i t h o m m e , v i f , â g é d ' env i ron soixante-dix 
ans, et q u i avait d é j à r e ç u deux agrafes d 'argent , 
c o m m e r é c o m p e n s e honor i f ique de ses services. 
U é t a i t a c c o m p a g n é de son fils, aussi c é l è b r e que 
l u i par son courage et son adresse. 

« On employa à cette chasse d i x é l é p h a n t s 
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domestiques. Deux appartenaient à u n temple 
vois in , et de ces deux l ' u n avait é t é pr is l ' a n n é e 
d'avant ; quatre é t a i e n t la p r o p r i é t é des princes 
du voisinage ; les autres provenaient des é c u r i e s 
du gouvernement: c ' é t a i e n t deux de ceux-c i q u i 
avaient p é n é t r é dans le co r r a l . 

« L ' u n é t a i t t r è s - â g é , et depuis plus d 'un s i èc le 
au service d u gouvernement hollandais , puis du 
gouvernement anglais .L 'autre , n o m m é Siribeddi, 
avait environ cinquante ans; i l é t a i t remarquable 
par sa douceur et son intel l igence. Siribeddi é t a i t 
une s i r è n e accomplie, et une telle chasse é t a i t 
tout à f a i t dans ses g o û t s . I l s'avance sans b r u i t 
dans le cor ra l , lentement , d 'un air t r è s - i n d i f f é 
rent . I l marche paisiblement vers les an imaux 
captifs, s ' a r r ê t a n t de temps à autre pour cue i l l i r 
un b r i n d'herbe ou quelques feui l les . I l s'ap
proche des é l é p h a n t s sauvages, ceux-ci viennent 
à sa rencontre; leur guide l u i caresse douce
ment la t ê t e avec sa t rompe, et retourne lente
ment vers ses compagnons. 

« Siribeddi le suit à pas lents, et se m e t contre 
l u i , de telle f a ç o n que le v ie i l l a rd peut se glisser 
sous ses jambes, et attacher son lacet au pied de 
d e r r i è r e de l ' é l é p h a n t sauvage. Celui -c i remar
que a u s s i t ô t le danger, secoue la corde et se 
tourne contre l ' homme, q u i aurait c h è r e m e n t 
payé sa t é m é r i t é , si Siribeddi ne l 'avai t p r o t é g é 
avec sa t rompe et n 'avait r e p o u s s é l'agresseur. 
L é g è r e m e n t b l e s s é , i l qu i t ta le cor ra l , et son fi ls 
Raughanie p r i t sa place. 

« Les é l é p h a n t s se m i r e n t en cercle, la t ê te au 
centre. Deux é l é p h a n t s domestiques se g l i ssè
rent ha rd imen t au m i l i e u , et p r i r en t le plus grand 
m â l e entre eux. Celui-ci n'opposa aucune r é s i s 
tance, mais mont ra son m é c o n t e n t e m e n t en le
vant con t inue l lement une j ambe a p r è s l 'autre . 
Raughanie s ' a v a n ç a , tenant le n œ u d coulant ou
vert de ses deux mains ; l 'autre e x t r é m i t é d u lacet 
é t a i t a t t a c h é e au col l ie r de Siribeddi. P rof i t an t 
du momen t où l ' é l é p h a n t soulevait le p ied de der
r i è r e , i l l u i passa le n œ u d coulant , le serra et 
s 'enfui t . Les deux é l é p h a n t s a p p r i v o i s é s se r e t i 
r è r e n t . S i r ibeddi t end i t la corde de toute sa lon
gueur, et tandis q u ' i l s é p a r a i t ainsi l ' an imal 
capt i f d u reste d u t roupeau , son compagnon se 
me t t a i t entre l u i et le t roupeau . 

« I l s'agissait d 'attacher l ' é l é p h a n t ainsi pr is 
à un arbre ; mais i l f a l l a i t l ' e n t r a î n e r à une v i n g 
taine de m è t r e s , ce que l ' on ne p u t fa i re sans 
q u ' i l o p p o s â t une r é s i s t a n c e é n e r g i q u e ; i l r u 
gissait, i l f o u l a i t aux pieds les petits arbres 
comme des roseaux. Siribeddi, le t i r a n t à l u i , 
passa la corde au tour d ' u n arbre , sans cesser de 

la ma in t en i r tendue. I l d u t s'avancer p r u d e m m e n t 
pour enrou le r la corde. Dans cette o p é r a t i o n i l 
avait à passer entre l 'arbre et l ' é l é p h a n t q u ' i l fa l la i t 
ma in t en i r i m m o b i l e , ce q u i paraissait impossi 
ble : le second é l é p h a n t domest ique remarqua 
la d i f f i c u l t é , et v i n t p r ê t e r son aide. I l poussa le 
cap t i f en a r r i è r e , tandis que Siribeddi t i r a i t la 
corde ainsi d é t e n d u e , j u s q u ' à ce que l ' an imal 
f û t sol idement m a i n t e n u au p ied de l ' a rbre , où 
le chasseur l 'a t tacha. U n second lacet f u t passé 
au tour de son autre j ambe de d e r r i è r e , et atta
c h é de m ê m e à l ' a rbre . E n f i n , les deux jambes 
f u r e n t l i ées avec des cordes g r a i s s é e s pour em -
p ê c h e r les blessures et la suppura t ion . 

« Les deux é l é p h a n t s p e r m i r e n t encore à Rau

ghanie de passer son lacet au tour des deux jambes 
de devant de l ' an ima l et de l 'a t tacher à un autre 
arbre. L a capture é t a i t achevée- . Les é l é p h a n t s et 
l ' homme q u i t t è r e n t leur proie p o u r en chercher 
une seconde. T a n t que les deux é l é p h a n t s prives 
é t a i e n t r e s t é s a u p r è s de l u i , le malheureux cap
t i f s ' é t a i t t enu i m m o b i l e , sans fa i re aucune rés i s 
tance ; mais, d è s q u ' i l f u t a b a n d o n n é , i l essaya de 
se d é l i v r e r pour a l ler r e j o i n d r e ses camarades. 
I l chercha avec sa t r ompe à d é f a i r e les n œ u d s ; 
i l t i r a i t en a r r i è r e pour d é g a g e r ses pieds de de
vant, en avant p o u r d é g a g e r ceux de d e r r i è r e ; 
toutes les branches de l 'arbre en t rembla ient . I l 
mugissait , é l eva i t sa t r o m p e en l ' a i r , couchai t sa 
t ê t e à terre , pressait le sol avec sa t r ompe comme 
pour l 'enfoncer . U se l eva i t , redressait la t ê t e et 
les pieds de devant ; et ainsi pendant plusieurs 
heures. E n f i n , i l pe rd i t t ou t espoir, et demeura 
i m m o b i l e , v é r i t a b l e image de l ' é p u i s e m e n t et du 
d é s e s p o i r . Raughanie, pendant ce temps, s ' é ta i t 
a p p r o c h é de l'estrade d u gouverneur , pour re
cevoir la r é c o m p e n s e a c c o r d é e à la capture du 
p remie r é l é p h a n t ; une p lu i e de roupies le salua, 
et i l re tourna à sa t â c h e p é r i l l e u s e . 

« Le t roupeau é t a i t r é u n i en une masse com
pacte. De temps à autre , l ' impat ience gagnait un 
des é l é p h a n t s , i l s ' é c a r t a i t de quelques pas et 
regardai t . Les autres le suivaient d ' abord lente
ment , puis plus r ap idement , et f i na l emen t toute 
la bande essayait de f r a n c h i r la c l ô t u r e . Ces ten
tatives é t a i e n t aussi majestueuses que r id icu les : 
m a l g r é toute l eu r fo rce , l eur d é m a r c h e é t a i t 
lourde et vac i l l an te , et l eu r é l a n f u r i e u x se chan
geait sub i tement en une re t ra i te c ra in t ive . Us se 
p r é c i p i t a i e n t , le dos c o u r b é , l a queue l e v é e , les 
oreil les tendues, la t r o m p e en l ' a i r , mugissant , 
souf f l an t ; un pas de p lus , et i l s b r i sa ien t la c l ô 
tu re ; t o u t à coup i ls s ' a r r ê t a i e n t devant q u e l 
ques b â t o n s blancs que l ' o n passait au travers de 
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la balustrade, et, é p o u v a n t é s par les cris des t r a 
queurs, ils parcoura ien t le co r ra l et revenaient 
à leur ancienne place. Les t raqueurs , pour la 
plupart des jeunes gens et des enfants , faisaient 
preuve d'une p e r s é v é r a n c e remarquable . I l s ac
couraient tou jour s au p o i n t m e n a c é par les é l é 
phants ; i ls p r é s e n t a i e n t leurs b â t o n s contre les 
trompes, et leurs cr is cont inuels met ta ient ces 
an imaux en f u i t e . 

« Le second a n i m a l que l ' on s é p a r a d u t r o u 
peau, une femel le , f u t pr is c o m m e le p remie r . 
Mais lorsqu 'on l u i m i t la corde aux jambes de 
devant, i l la p r i t avec sa t r ompe , la por ta à sa 
bouche, et l ' au ra i t r ap idemen t c o u p é e , si u n des 
é l é p h a n t s a p p r i v o i s é s n 'avai t mis le p ied dessus, 
et n 'avai t a insi a b a i s s é le lacet. Les chasseurs 
choisissaient t ou jou r s l ' a n i m a l q u i avait c o n 
d u i t l a d e r n i è r e attaque cont re la c l ô t u r e ; sa 
capture n 'exigeai t pas, en moyenne, plus de 
t ro is quar ts d 'heure . 

« Chose s i n g u l i è r e , les é l é p h a n t s sauvages ne 
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cherchent jamais à at taquer ou à renverser les 
cornacs q u i sont sur le dos des é l é p h a n t s a p p r i 
vo i sés . Us peuvent p é n é t r e r au m i l i e u d u t rou 
peau, aucun ne cherche à leur n u i r e . « I l semble, 
« d i t le m a j o r Sk inner dans une le t t re , que 
« dans u n cor ra l on soit c o m p l è t e m e n t à l ' ab r i 
« des attaques des é l é p h a n t s , d è s qu ' on est sur 
« le dos d 'un i n d i v i d u domest ique. Je vis une 
« fois le v ieux p r ince Mollegadde au m i l i e u d 'un 
« t roupeau d ' é l é p h a n t s sauvages, m o n t é sur u n 
« a n i m a l si pe t i t que la t ê t e d u pr ince é t a i t à 
« peine au niveau d u dos des é l é p h a n t s . J ' é -
« tais i nqu ie t sur son sort, mais r i en ne l u i ar-
« r i va . » 

« Une fois que le t roupeau eut pe rdu tous ses 
chefs, l ' exci ta t ion redoubla . Quelque par t qu ' i l s 
prissent au ma lheu r de leurs compagnons cap
t i f s , i ls R e s s a y è r e n t jamais de les d é l i v r e r . I l s 
s'en approchaient , e n t r e l a ç a i e n t leurs t rompes , 
l é c h a i e n t leur cou et leurs membres , donnaient 
les signes de tristesse les moins é q u i v o q u e s , 
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mais i ls ne cherchaient jamais à r o m p r e leurs 

l iens . 
« On pouvait vo i r à ce m o m e n t les d i f f é r e n c e s 

de c a r a c t è r e de ces an imaux. Les uns s 'abandon
naient a p r è s une faible r é s i s t a n c e ; d'autres se 
je taient à terre avec une tel le violence, que tout 
autre an imal se serait t u é . I l s d é c h a î n a i e n t leur 
c o l è r e sur les arbres qu ' i l s pouvaient saisir. I l s 
les d é r a c i n a i e n t , en enlevaient les branches et 
les feuilles et les dispersaient t o u t autour d 'eux. 
Quelques-uns ne faisaient entendre aucun son ; 
d'autres mugissaient avec f u r e u r , poussaient des 
cris s a c c a d é s , et f inalement , é p u i s é s , d é s e s p é r é s , 
ne faisaient plus entendre que des sons sourds et 
p la in t i f s . Plusieurs restaient c o u c h é s , i m m o 
biles, et les larmes q u i coulaient de leurs yeux 
mont ra ien t seules ce qu ' i l s souf f ra ien t . D'autres, 
au f o r t de leur rage, e x é c u t a i e n t les mouvements 
les plus singuliers, et les postures qu ' i l s prenaient 
nous paraissaient d'autant plus surprenantes, que 
nous croyions l ' é l é p h a n t u n a n i m a l l o u r d et peu 
agile. J 'en vis u n q u i avait la face à te r re , les 
pattes de devant a l l o n g é e s en avant, le corps re
p l i é , de telle f a ç o n que les pattes de d e r r i è r e se 
t rouvaient aussi en avant. 

« I ls agitaient l eur t rompe de tous c ô t é s , et 
sans jamais se blesser. Celle-ci ressemblait à u n 
ver gigantesque. U n autre la re t i r a i t , l ' a l longeai t , 
la recourbai t comme u n ressort de m o n t r e , 
puis l 'al longeait de nouveau ; u n t r o i s i è m e , i m 
mobi le d 'ai l leurs, f r appa i t le sol du bout de sa 
t rompe , comme u n h o m m e d é s e s p é r é q u i f rappe 
son g e n o ù d u plat de sa m a i n . 

« L a sens ib i l i t é de leurs pieds a b ien l i eu de 
surprendre quand on songe combien la struc
tu re de ces organes est massive, et combien la 
peau en est é p a i s s e . I l suff isai t aux chasseurs 
de les cha tou i l le r l é g è r e m e n t avec une feu i l le 
p o u r les leur fa i re lever. L ' a n i m a l sentait de suite 
le contact d u lacet, et quand i l pouvai t le prendre 
avec sa t r o m p e , i l approchait son autre pied 
pour l 'enlever rap idement . 

« Presque tous fou la i en t le sol avec leurs pieds 
de devant, prenaient le sable ou la ter re avec 
leur t r ompe et s'en couvraient avec adresse. 
Puis , i ls in t roduisa ien t dans leur bouche le bou t 
de l eu r t r o m p e , la remplissaient d'eau et s'en as
pergeaient le dos, et ainsi j u s q u ' à ce que la pous
s iè re f û t c o m p l è t e m e n t m o u i l l é e . J ' é t a i s é b a h i de 
la q u a n t i t é de l iqu ide qu ' i l s y employaient ; i ls se 
recouvraient d ' un v é r i t a b l e manteau de boue, et 
cependant, depuis v ing t -qua t re heures, ils n 'a
vaient p u al ler à l 'eau, et é t a i e n t é p u i s é s par la 
l u t t e et l a te r reur . On peut se figurer, d è s lors , 

quel le p rov is ion de l i q u i d e i l s do iven t avoir dans 
leur estomac. 

« L a condui te des é l é p h a n t s a p p r i v o i s é s é ta i t 
r é e l l e m e n t remarquable . I l s mon t ra i en t l ' i n t e l l i 
gence la plus parfai te dans chacun de leurs mou
vements ; i ls savaient le bu t qu ' i l s devaient at
t e ind re , les moyens q u ' i l l eu r f a l l a i t employer. 
Cette chasse semblai t les d ive r t i r au plus haut 
po in t . Ce n ' é t a i t pas m é c h a n c e t é ; i ls paraissaient 
ne vo i r l à q u ' u n a g r é a b l e passe-temps. Leur p r u 
dence n ' é t a i t pas moins surprenante . Jamais i l 
n 'y eut e x c è s de z è l e , n i d é s o r d r e de leur part ; 
jamais ils ne s ' e m b r o u i l l è r e n t dans les lacets; 
j amais , dans les lut tes qu ' i l s eurent à soutenir, 
i ls ne b l e s s è r e n t les é l é p h a n t s pr isonniers . Plus 
d 'une fo is , quand u n de ceux-ci a v a n ç a i t sa 
t rompe pour saisir le lacet q u i a l la i t ê t r e passé à 
son p i ed , Siribeddi T é c a r t a . U n é l é p h a n t avait 
d é j à une corde à u n p i e d ; mais i l laissait l 'autre 
t ou jou r s à t e r re , q u a n d o n vou la i t l u i passer le 
lacet. Sirebeddi p ro f i t a d u m o m e n t o ù i l levait ce 
pied pour glisser le sien au-dessous, et l ' y maint int 
j u s q u ' à ce que le chasseur e û t f a i t son n œ u d . On 
aurai t d i t que ces é l é p h a n t s domestiques jouaient 
avec la te r reur des i nd iv idus sauvages et tour
naient l eur r é s i s t a n c e en d é r i s i o n . Ceux-ci se re
t i r a i en t - i l s , i ls les poussaient en avant ; voulaient-
ils s 'enfuir , i ls les a r r ê t a i e n t ; l ' u n d 'eux se je ta i t - i l 
à terre , a u s s i t ô t u n é l é p h a n t a p p r i v o i s é s'age
n o u i l l a i t sur l u i , et le m a i n t e n a i t j u s q u ' à ce q u ' i l 
f û t a t t a c h é . 

« L e me i l l eu r des é l é p h a n t s domestiques et le 
plus r e d o u t é d u t roupeau sauvage avait seul des 
d é f e n s e s . I l ne s'en serva cependant pas comme 
d'armes offensives, i l les employa i t seulement à 
s é p a r e r deux é l é p h a n t s , entre lesquels i l n ' e û t pu 
passer la t ê t e , et s'en servait p o u r relever plus 
f ac i l ement ceux q u i é t a i e n t à te r re . Souvent, 
lorsque ses camarades ne pouva ien t dompter un 
é l é p h a n t sauvage, sa seule approche suffisait 
pour t e r r i f i e r c e l u i - c i , et vaincre sa r é s i s t a n c e . 

« L e courage et l ' h a b i l e t é des chasseurs sont 
presque r e l é g u é s a u second p lan par les hautes 
q u a l i t é s des é l é p h a n t s . I l s on t b ien u n œi l rapide 
à saisir le m o i n d r e mouvemen t des an imaux, 
l eur adresse à passer leurs lacets est des plus 
grandes; mais, sans le secours des é l é p h a n t s , les 
plus hardis et les plus adroits d 'entre eux ne 
viendraient jamais à bou t de leur besogne. 

« Les deux jeunes é l é p h a n t s avaient, l ' u n en
v i r o n d i x mois , l 'autre u n peu p lus . L a t ê t e du 
premier é t a i t massive et couverte de poils l a i 
neux, de couleur b r u n e ; c ' é t a i t l a b ê t e la plus 
gaie et la plus amusante que l ' o n se puisse i m a -
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giner. Ces deux pet i ts suivaient le t roupeau à 
chaque tentat ive de f u i t e . Les vieux s ' a r r ê t a i e n t -
i ls , i ls se r é f u g i a i e n t entre leurs j ambes . L o r s 
que la m è r e d u plus j eune f u t prise, i l la su iv i t 
j u s q u ' a u p r è s de l ' a rbre . A u commencement les 
chasseurs s'amusaient de sa c o l è r e ; mais i ls f i n i 
rent par t rouver q u ' i l les g ê n a i t ; i l ne vou la i t pas 
laisser passer à sa m è r e le second lacet. I l pres
sait la corde, la t i r a i t , l ' en rou la i t au tour de sa 
t rompe ; on du t le chasser. I l se r e t i r a len tement , 
en grognant et se r e tou rnan t à chaque pas. I l 
s'approcha ensuite de la femel le la plus grande 
qui é t a i t encore p a r m i le t roupeau , se m i t entre 
ses jambes, tandis qu 'el le le caressait avec sa 
trompe et semblai t l u i par ler . I l resta ainsi , se 
lamentant j u s q u ' à ce qu ' on en e û t f i n i avec sa 
m è r e , a u p r è s de laquel le i l re tourna a u s s i t ô t . Sa 
m é c h a n c e t é a l la i t croissant ; i l a t taquai t chaque 
passant, et on finit par l 'a t tacher à u n de ses 
semblables ; l ' au t re j eune é l é p h a n t s ' é t a i t c o m 
por t é de m ê m e . Ces deux ind iv idus é t a i e n t les 
plus gais de la bande. Leurs cr is ne prenaient 
pas de fin ; leurs contorsions é t a i e n t s i n g u l i è r e s , 
leurs ar t iculat ions é t a n t encore t r è s - f l e x i b l e s . A u 
bout de leur c o l è r e et de leur chagr in , i ls saisis
saient cependant ce qu ' on l eu r j e t a i t à manger , 
et le d é v o r a i e n t , t ou t en c r i an t . 

« L ' é l é p h a n t vagabond f u t u n des derniers p r i s . 
Quoique plus farouche que les autres, i l ne se 
jo ign i t pas à eux dans leurs tentatives de f u i t e ; 
ils le repoussaient et ne l ' admet ta ient pas dans 
leur cercle. L o r s q u ' i l f u t a m e n é p r è s d ' un de ses 
compagnons d ' i n fo r tune , i l se p r é c i p i t a sur l u i , 
et chercha à le percer de ses d é f e n s e s . Ce f u t là 
le seul exemple de m é c h a n c e t é q u ' i l donna. 
Une fois d o m p t é , i l s'agita, c r ia beaucoup, mais 
b i en tô t i l se coucha t r a n q u i l l e m e n t , — signe, 
disaient les chasseurs, que sa fin é t a i t proche. 
Douze heures duran t , i l ne cessa de se recouvr i r 
de p o u s s i è r e , q u ' i l arrosai t avec sa t r ompe ; enf in 
i l resta a f fa i s sé , et m o u r u t t r a n q u i l l e m e n t ; on ne 
s ' a p e r ç u t de sa m o r t qu 'aux essaims de mouches 
noires q u i apparurent , et q u i le r ecouvr i ren t 
presque i n s t a n t a n é m e n t , b i en que quelques m i 
nutes auparavant on n 'en e û t pas a p e r ç u une 
seule. L e cadavre f u t d é b a r r a s s é des liens qu ' on 
avait e m p l o y é s , et deux é l é p h a n t s domestiques 
le t r a î n è r e n t hors de l 'enclos. 

« Lorsque tous les é l é p h a n t s f u r e n t a t t a c h é s , 
on entendi t à quelque distance le son d'une flûte, 
et ce son ag i t sur plusieurs d 'entre les captifs 
d'une m a n i è r e s i n g u l i è r e . Les an imaux a l l o n g è 
r en t leurs oreil les dans la d i rec t ion d ' o ù venait 
le son ; cette musique p la in t ive les apaisait. Les 

jeunes seuls mugissaient a p r è s l eur l i b e r t é per
due , l a n ç a i e n t au tou r d'eux des nuages de pous
s i è r e , levaient l eur t r o m p e , et saisissaient t o u t 
ce q u i é t a i t à leur p o r t é e . 

« A u commencement , les v ieux r e f u s è r e n t 
toute n o u r r i t u r e . Quelques-uns cependant ne 
surent r é s i s t e r à la t en ta t ion , sous f o r m e d ' un 
arbre bien f e u i l l u ; i ls en d é t a c h è r e n t les b r a n 
ches et les m â c h è r e n t sans souci. 

« S i , d 'un c ô t é , la prudence, le calme, l ' i n t e l l i 
gence des é l é p h a n t s domestiques nous surpren
nent, d 'un aut re , nous ne devons pas moins a d m i 
rer la condui te digne des an imaux que l 'on v ien t 
de r é d u i r e à l 'esclavage. E l l e est t o u t à f a i t l ' i n 
verse de ce que p r é t e n d e n t les chasseurs, q u i d é 
peignent ces an imaux comme des ê t r e s f aux , 
sauvages et v ind ica t i f s . Certes, i r r i t é s , t o u r m e n t é s 
par leurs ennemis, ces an imaux f o n t usage de 
leur force et de l eu r in te l l igence pour s ' é c h a p 
per ou se d é f e n d r e . Mais dans le cor ra l , t o u t l eu r 
ê t r e é t a i t empre in t d ' innocence et de t i m i d i t é . 
A p r è s une lu t t e o ù i ls n'avaient pas m o n t r é la 
moindre disposi t ion à se por ter à des actes de 
violence et de vengeance, i ls s 'abandonnaient 
avec d é s e s p o i r à leur sort. L e u r posture i m p l o 
ra i t la p i t i é , l eu r douleur é t a i t touchante , leurs 
plaintes sourdes al laient au c œ u r . On n ' au ra i t 
p u supporter qu 'on les t o u r m e n t â t i n u t i l e m e n t , 
ou qu 'on les m a l t r a i t â t . 

« Les autres t roupeaux f u r e n t ensuite c h a s s é s 
dans le co r r a l , comme l 'avai t é t é le p remier . 
L e u r e n t r é e i n q u i é t a beaucoup les captifs . Le 
second t roupeau n 'y entra qu 'en p le in j o u r , et 
avec plus de r é s o l u t i o n que le p remie r . I l é t a i t 
condu i t par u n é l é p h a n t femel le de 3 m è t r e s de 
haut ; et dans une tentat ive que fit cet an ima l 
pour s 'enfuir , on ne p u t l ' a r r ê t e r qu 'en l u i j e tan t 
une torche e n f l a m m é e à la t ê t e . Les nouveaux 
a r r i v é s ne firent nu l l e a t ten t ion aux prisonniers 
auxquels i ls passaient sur le corps. L a femel le 
q u i gu ida i t le t roupeau , f u t prise la p r e m i è r e . 
Lo r squ ' on eut e n g a g é u n des pieds de d e r r i è r e 
dans le lacet , i l se t rouva que sa force é ta i t s u p é 
r ieure à celle de Siribeddi. Ce lu i - c i alors, pour 
peser de t o u t son poids sur la corde, se coucha. 
Mais ce lu i des é l é p h a n t s domestiques q u i po r t a i t 
des d é f e n s e s , s ' é t a n t a p e r ç u de cela, se m i t de
vant l ' an ima l capt if , et le f o r ç a à reculer pas à 
pas, j u s q u ' à ce qu 'on p û t l 'at tacher à u n a rbre . 

« U s'agissait maintenant de desserrer les cor
des et de conduire les prisonniers à la r i v i è r e . 
Chacun d 'eux, ayant au cou u n col l ie r f a i t en fils 
de no ix de coco, f u t p l a c é entre deux é l é p h a n t s 
domestiques, por tant aussi de for ts col l iers , et 
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les t ro is b ê t e s f u r en t a t t a c h é e s ensemble. Pen
dant l ' o p é r a t i o n u n des é l é p h a n t s domestiques 
é c a r t a i t avec sa t rompe , d u bras de son cornac, la 
t rompe d u capt i f , q u i ne se laissait pas attacher 
volontiers . On enleva ensuite à c e l u i - c i les lacets 
des pieds, et i l f u t condu i t à la r i v i è r e , où i l se 
baigna. R a m e n é a p r è s dans la f o r ê t , i l f u t at ta
c h é à u n arbre , et l ivré à u n gardien c h a r g é de 
le n o u r r i r . 

« L ' é l é p h a n t n'est pas d i f f i c i l e à dompter . A u 
bout de trois j ou r s , i l commence à bien manger , 
et on l u i donne alors u n é l é p h a n t domestique 
pour compagnon. Deux hommes l u i caressent 
le dos, et l u i parlent avec douceur. A u commen
cement, i l est f u r i e u x et f rappe de tous cô t é s avec 
sa t rompe ; mais des hommes sont là , q u i r e ç o i 
vent les coups sur la pointe de leurs piques,.jus
q u ' à ce que la t rompe soit te l lement b lessée que 
l 'animal ne s'en serve plus comme d 'arme offen
sive. I l apprend de la sorte à redouter la puis
sance de l ' homme. Les é l é p h a n t s domestiques 
aident alors à parfaire son é d u c a t i o n . E n t rois 
semaines, on l ' a m è n e à se coucher dans l 'eau, 
dès q u ' i l vo i t le bout de la baguette de fe r dont 
on l 'a souvent f r a p p é . 

« I l est d i f f i c i l e de g u é r i r les blessures que les 
cordes les plus douces f o n t aux pieds de l ' é l é 
phant. L a suppurat ion des plaies persiste pen
dant longtemps, et ce n'est souvent q u ' a p r è s 
plusieurs a n n é e s que l ' é l é p h a n t reste t r anqu i l l e , 
lorsqu 'on l u i touche le p ied . 

« L a ta i l le ne parai t pas i n f l u e r sur la d u r é e de 
l ' é d u c a t i o n ; mais les m â l e s sont beaucoup plus 
diff ic i les à dresser que les femelles. Ceux q u i r é 
sistent le plus au d é b u t , sont ceux qu ' on dompte 
le mieux et le plus fac i lement ; ils restent d 'or
dinaire soumis et o b é i s s a n t s . I l f au t plus de 
temps pour dompte r ceux q u i sont f aux ou 
maussades, et on ne peut que ra rement se fier 
à eux. I l ne f au t jamais , d 'a i l leurs , avoir pleine 
confiance en u n é l é p h a n t . Le plus doux a parfois 
des a c c è s de f u r e u r , et se mon t r e c o l è r e et v i n d i 
ca t i f a p r è s plusieurs a n n é e s d ' o b é i s s a n c e . 

« E n moyenne, au bou t de deux mois , la p r é 
sence des é l é p h a n t s domestiques devient i n u t i l e , 
et le cornac peu t mon te r sur l ' an ima l . A p r è s 
t rois ou quatre mois , on peut le fa i re t rava i l l e r . 
I l ne f au t cependant pas commencer t rop t ô t ; 
car i l est souvent a r r i v é q u ' u n é l é p h a n t de va
leur, c h a r g é pour la p r e m i è r e fo is , s'est c o u c h é 
et est m o r t , « le c œ u r b r i s é , disent les i n d i g è 
nes, sans que nous en sachions la cause. » 

C a p t i v i t é . — Les observations de Tennen t 

contredisent tou t ce qu ' on a r a c o n t é au suje t de 

l 'accoutumance de l ' é l é p h a n t à u n t r ava i l d é t e r 
m i n é , à une d i s t r i b u t i o n r é g u l i è r e d u temps. I l 
y est aussi peu sensible que le cheval . 

I l o b é i t à son m a î t r e par a m o u r au tan t que par 
crainte ; h a b i t u é à un cornac, i l ne tarde pas à 
o b é i r à u n aut re , à c o n d i t i o n q u ' i l en soit é g a 
l emen t b i en t r a i t é . L a voix de son conducteur 
su f f i t à le gu ider . Lorsque deux é l é p h a n t s doivent 
fa i re quelque chose en c o m m u n , on a m è n e faci
lement de l ' h a rmon ie dans leurs mouvements , au 
moyen d 'un chant pa r t i cu l i e r . 

. L ' é l é p h a n t donne la plus grande preuve de 
son o b é i s s a n c e en avalant , sur l 'o rdre de son 
m a î t r e , les hor r ib les m é d i c a m e n t s des gué r i s 
seurs d ' é l é p h a n t s , en se soumet tan t à des o p é 
ra t ions chi rurgica les t r è s - d o u l o u r e u s e s . 

Quand on u t i l i se l ' é l é p h a n t c o m m e b ê t e de 
somme, i l f au t le t ra i te r avec douceur ; sa peau 
est en effet t r è s - s e n s i b l e , et suppure facilement, 
les pieds de l ' é l é p h a n t cont rac tent faci lement 
aussi des maladies q u i rendent l ' an ima l impro 
pre à servir de plusieurs mois . I l est t r è s - s u j e t 
à des i n f l ammat ions des yeux , et i l y a pour ces 
maladies des g u é r i s s e u r s t r è s - h a b i l e s , dont la r é 
pu ta t i on é t a i t d é j à fa i t e au temps des Grecs. 
Les é l é p h a n t s sauvages et domestiques ont en
core à s o u f f r i r des é p i z o o t i e s . 

Des 240 é l é p h a n t s appar tenant au gouverne
m e n t de Ceylan, et q u i p é r i r e n t de 1831 à 1856, 
i l y en a 138 dont on a s i g n a l é la d u r é e de la 
c a p t i v i t é . Dans la p r e m i è r e a n n é e de leur servi
tude , i l en m o u r u t 72 ; 29 m â l e s et 43 femelles ; 
dans la seconde, 5 m â l e s et 9 femel les . Le cas de 
plus longue c a p t i v i t é est ce lu i d 'une femelle 
q u i servi t pendant v i n g t ans. Des 72 q u i p é r i r e n t 
dans la p r e m i è r e a n n é e , 38 m o u r u r e n t dans les 
six premiers mois , et la p l u p a r t sans cause con
nue ; i ls se couchaient , et b i e n t ô t a p r è s i ls é t a i en t 
mor t s . Des bains r é g u l i e r s semblent leur ê t r e 
t r è s - s a l u t a i r e s . I ls paraissent aussi se plaire et 
t r è s - b i e n se t rouver d 'avoir les pieds dans l'eau 
ou dans la ter re h u m i d e . 

Quelques exemples tendent à c o n f i r m e r l 'an
cienne croyance que les é l é p h a n t s pouvaient 
a t te indre l ' âge de 200 à 300 ans : o n en a v u , 
à Ceylan, vivre en c a p t i v i t é plus de 140 ans. 
On admet cependant ma in tenan t que la d u r é e 
moyenne de la vie d ' u n é l é p h a n t est de 70 ans. 

Cette croyance à l ' â g e a v a n c é auque l a r r iven t 
les é l é p h a n t s p rov ien t de ce q u ' o n ne rencont re 
presque j amais leurs cadavres dans les f o r ê t s . On 
n 'en vo i t g u è r e q u ' a p r è s qu 'une é p i z o o t i e a sévi 
contre eux. U n E u r o p é e n , q u i avait p a s s é t ren te -
six ans dans les j ung le s à observer les é l é p h a n t s , 
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disait en avoir vu des mi l l i e r s vivants, et n 'avoir 
jamais r e n c o n t r é que les squelettes o u les ca
davres de ceux q u i avaient s u c c o m b é à une ma
ladie. Cette remarque ne peut s 'appliquer, i l est 
vra i , qu 'aux é l é p h a n t s de Ceylan. Quant à ceux 
d 'Af r ique , on en t rouve souvent les ossements 
dans les f o r ê t s . Les Cingalais c ro ien t que chaque 
troupeau d ' é l é p h a n t s enterre ses mor t s . I l s d i 
sent, en ou t re , que quand l ' é l é p h a n t sent appro
cher sa f i n , i l se re t i re dans une va l l ée d é s e r t e , 
dans les montagnes à l'est d u P ic d ' A d a m , o ù se 
trouve u n lac l i m p i d e . 

U n parc ou une é c u r i e d ' é l é p h a n t s est- i l chose 
utile? Oui , dans les endroi ts n o n c u l t i v é s , o ù les 
forê ts ne sont t r a v e r s é e s que par des sentiers peu 
praticables et c o u p é e s par des r i v i è r e s ; mais 
partout o ù l ' on peu t employer des chevaux et 
des b œ u f s c o m m e b ê t e s de t r a i t , l ' en t re t ien des 
é l é p h a n t s serait t r o p dispendieux, et par c o n s é 
quent r u i n e u x ; aussi l eu r e m p l o i es t - i l a u j o u r 
d 'hui t r è s - b o r n é , l o r s q u ' i l n'est pas t o u t à f a i t 
s u p p r i m é . \ 

E n Europe , on ne vo i t g u è r e maintenant que 
des é l é p h a n t s de l ' Inde ; autrefois , par cont re , 
ceux d ' A f r i q u e y é t a i e n t b ien plus communs . 
La raison en est que de nos j ou r s les A f r i c a i n s 
ne chassent plus l ' é l é p h a n t qu'avec les armes à 
feu, et ne les p rennen t plus vivants , c o m m e le 
fon t les Ind iens . Les Romains et les Car thag i 
nois nous ont appris que l ' é l é p h a n t d ' A f r i q u e 
peut se dresser aussi b i en que son c o n g é n è r e . 
Nous avons eu l 'occasion de vo i r deux de ces 
animaux, et les avons t r o u v é s t r è s - d o c i l e s . L ' u n 
avait é t é pr is dans le pays de Barkala , et appar
tenait à la m é n a g e r i e de Casanova. I l s ' é t a i t ap
p r ivo i sé si r ap idemen t qu ' au bou t de quelques 
jours on le laissait l i b r e m e n t c o u r i r dans la cour . 
Plus t a r d , i l suivai t son m a î t r e pas à pas, et a p r è s 
u n mois , i l pouvai t ê t r e r e g a r d é comme c o m p l è 
tement p r i v é . Dans le voyage de v in tg t - c inq j o u r s , 
de l ' i n t é r i e u r d u pays j u s q u ' à la c ô t e , cet an i 
m a l , a r r i v é de Casanova, su iv i t son m a î t r e 
comme u n pe t i t ch ien . On le m o n t r a à Le ipz ig , 
et i l y f u t a c h e t é par Kreuzbe rg , q u i le p o s s è d e 
encore. I l a appris à o b é i r à divers ordres, à 
dresser, au commandemen t , ses grandes o r e i l 
les, à d é s i g n e r u n spectateur. Sauf les oreil les, 
i l ressemble t o u t à f a i t à u n j eune é l é p h a n t de 
l ' I nde . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les é l é p h a n t s ne ren
dent plus à l ' h o m m e les m ê m e s services qu 'autre
fo i s . Dans les pays o ù i ls abondent, i ls sont cepen
dan t encore e m p l o y é s pour les chasses, pour les 
c é r é m o n i e s (fig.3&0), p lus souvent pour des t r a 

vaux grossiers et p é n i b l e s . On leur f a i t por ter de 
la ter re o u t r a î n e r des chariots . I l s servent sur tout 
au t ransport de m a t é r i a u x lourds , tels que p o u 
tres, pierres, etc. ; et ils s 'acquittent de leur 
t â c h e avec une in te l l igence remarquable et sans 
que l eu r cornac soit o b l i g é de les exciter au t ra
v a i l . Mais si l ' é l é p h a n t n'est plus autant recher
c h é comme aux i l i a i r e , i l est t ou jou r s c h a s s é avec 
le m ê m e acharnement à cause de l ' i vo i re . Cette 
substance est actuel lement d 'un t r è s - h a u t p r i x , 
m ê m e dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e . 

A u t r e f o i s , les princes afr icains entouraient 
leurs palais de haies de dents d ' é l é p h a n t ; mais 
a u j o u r d ' h u i ces enceintes p r é c i e u s e s sont deve
nues plus rares, et ont pris , pour la p lupar t , le 
chemin de l 'Europe . 

La plus grande par t ie de l ' ivo i re q u i est dans 
le commerce provient de l ' A f r i q u e . E n seconde 
l igne vient la S i b é r i e , q u i f o u r n i t l ' i vo i re fossile; 
l ' Inde en exporte la plus fa ible q u a n t i t é . Chaque 
a n n é e , les n è g r e s q u i habi tent les rives d u 
cours s u p é r i e u r d u N i l , l i v ren t en assez grande 
abondance cette m a t i è r e p r é c i e u s e au com
merce. L a grande v i l l e c o m m e r ç a n t e de l ' i n t é 
r i eu r de l ' A f r i q u e , Cha r toum, la capitale du 
K o r d o f a h n , O b e ï d , le po r t de Massoua sur la 
mer Rouge, en sont les m a r c h é s p r inc ipaux . 
Des deux premiers par tent tous les ans des mar 
chands q u i pa rcou ien t le bassin s u p é r i e u r d u 
N i l B l a n c , et des caravanes q u i t ranspor tent 
l ' ivo i re en É g y p t e . A Massoua, o n embarque l ' i 
voire provenant de l 'Abyssinie et d u pays de Bar 
kala ; on le t ransporte dans l ' Inde , ce q u i f a i t 
que celle-ci exporte plus d ' ivoi re que n 'en fou r 
nissent les é l é p h a n t s de cette r é g i o n . Chaque 
a n n é e , des affaires c o n s i d é r a b l e s se t r a i t en t à 
Berbera, m a r c h é par t icu l ie r s i t u é v is -à-v is d ' A -
den, q u i n'est h a b i t é q u ' à certains moments par 
des marchands, et q u i est d é s e r t t o u t le reste de 
l ' a n n é e . Dans ces derniers temps, Zanzibar est 
aussi devenu u n m a r c h é d ' ivoi re , et, tou t r é 
cemment , on a c o m m e n c é à chasser l ' é l é p h a n t 
pour se p rocu re r ses d é f e n s e s t ou t le long de la 
c ô t e occidentale d ' A f r i q u e . Des t roupeaux nom
breux de ces nobles an imaux parcourent encore 
les f o r ê t s vierges de l ' A f r i q u e , mais l ' homme les 
poursu i t t ou jour s p lus . L ' é l é p h a n t a d isparu 
presque c o m p l è t e m e n t d u cap de B o n n e - E s p é 
rance, c o m m e i l a disparu d u no rd de l ' A f r i q u e , 
et le m ê m e sort le menace t ou t le l ong des c ô t e s . 
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L E S T A P 1 R 1 D E S — T A P I R I . 

Die Tapir e. 

U est d i f f i c i l e d'assigner leur rang aux pachy
dermes q u i peuplent encore a u j o u r d ' h u i not re 
terre . Les quelques e spèces q u i existent sont 
te l lement i so lées les unes des autres, que pour 
é t a b l i r leur s é r i e , i l f au t tenir compte, avons-
nous d é j à d i t , de celles q u i ont d i sparu . A u t r e 
fois , à c ô t é des e spèces gigantesques, q u i se t r o u 
vaient r e p r é s e n t é e s p a r l e s p a l é o t h é r i u m s ( f i g . 341 
et 342) et les lophiodons, semblables à de grands 
tapirs , r e t r o u v é s dans les p l â t r i è r e s de M o n t 
mar t re , on en voyai t d'autres plus petites et plus 
é l é g a n t e s ; a u j o u r d ' h u i les porcs et les damans 
e x c e p t é s , i ls ne sont plus r e p r é s e n t é s que par le 
groupe des tapirs , m a m m i f è r e s que l ' on peut 
regarder comme f o r m a n t t rans i t ion entre les é lé 
phants et les cochons d'une par t , et les r h i n o c é r o s 
de l 'autre . Beaucoup de naturalistes n 'en f o r m e n t 
qu ' un genre et les rapprochent des r h i n o c é r o s et 
des h ippopotames; d'autres, auxquels nous nous 
adjoignons, en fon t une f a m i l l e p a r t i c u l i è r e . 

C a r a c t è r e s . — Les t a p i r i d é s ont pour p r i n c i 
paux c a r a c t è r e s , u n nez p r o l o n g é en une peti te 
t r o m p e ; quatre doigts aux pieds de devant, 
t rois à ceux de d e r r i è r e ; des dents molaires 
d é p o u r v u e s de c é m e n t , à collines plus ou moins 
saillantes et sans excavations à la surface de l e u r 
couronne . 

Cette f a m i l l e repose sur le genre suivant . 

L E S T A P I R S — TAPIRUS. 

Die Tapire, The Tapirs. 

C a r a c t è r e s . — Les tapirs se dis t inguent par 
l eu r t a i l l e re la t ivement f a ib l e , leur corps assez 
bien p r o p o r t i o n n é ; leur t ê t e longue, mince ; 
leur cou é t r o i t ; l eu r queue r é d u i t e à u n m o i 
gnon , et leurs jambes vigoureuses et de moyenne 
longueur . Us on t les oreil les droi tes , courtes, 
assez larges ; les yeux peti ts et obliques ; la lèvre 
s u p é r i e u r e p r o l o n g é e en f o r m e de t rompe . Leur 
peau est é p a i s s e et lisse, sans éca i l l e s n i plis cu
t a n é s profonds , c o m m e on en t rouve chez les 
autres pachydermes. Leurs poi ls sont courts et 
é p a i s . Les e s p è c e s a m é r i c a i n e s on t une c r in i è r e 
al lant du sommet de la t ê t e au gar ro t . 

Les tapirs on t quaran te -deux dents, trois 
paires d ' incisives et une paire de canines à cha 
que m â c h o i r e , sept paires de mola i res à la mâ
choire s u p é r i e u r e et six à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . 
L e u r squelette ressemble à ce lu i des autres 
pachydermes ; i l en d i f f è r e cependant par la 
c o n f o r m a t i o n plus l é g è r e des o s s e m e n t s . i l y a 
v i n g t v e r t è b r e s dorsales, qua t re lomba i re s , sept 
s a c r é e s et douze caudales ; l a cage thorac ique 
est f o r m é e par h u i t paires de c ô t e s ; les douze 
autres ne sont que de fausses c ô t e s . L a face 
l ' empor te de beaucoup sur la b o î t e c r â n i e n n e , 
q u i est t r è s - r é d u i t e . Les os nasaux sont t r è s -
saillants, les arcades zygoraatiques f o r t e m e n t 
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Fig. 342. — Contour probable du même animal. 

r e c o u r b é e s en bas et en avant, les orbi tes t rès -
grandes, les fosses temporales t r è s - p r o f o n d e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Des t ro is es
pèces q u i composent ce genre, une est connue 
depuis longtemps ; les deux autres ne l ' on t é t é 
que bien des a n n é e s a p r è s . Deux e s p è c e s h a b i 
tent l ' A m é r i q u e , la t r o i s i è m e l ' Inde et les î l es 
voisines. L e t ap i r d ' A m é r i q u e a é t é connu le 
premier ; ce lu i de l ' Inde n'est d é c r i t que depuis 
le commencement de ce s i è c l e . Les ouvrages 
chinois en f o n t cependant m e n t i o n depuis t r è s -
longtemps. L a t r o i s i è m e e s p è c e n 'a é t é é t a b l i e 
comme telle que vers 1 830 ; auparavant , on ne 
la regardait que comme une v a r i é t é d u t ap i r 
d ' A m é r i q u e . 

Les tapirs nous o f f r e n t encore u n exemple de 
cette l o i g é n é r a l e que nous avons d é j à p u remar 
quer dans les fami l l es q u i sont r e p r é s e n t é e s dans 
l'ancien et dans le nouveau monde : les an imaux 
de l 'ancien con t inen t sont plus accomplis , si j e 
puis m ' e x p r i m e r a ins i , que ceux d u nouveau. 

Des trois e s p è c e s q u i vont donc nous occuper, 
le tapir de l ' Inde o u t a p i r à dos blanc prendra 
la p r e m i è r e place. C'est l u i q u i a le plus de 
traits de ressemblance avec l ' é l é p h a n t . 

LE TAPTR A DOS BLANC — TJPIRUS INDICVS. 

Der Schabrackentapir, The Kuala*Ayer ou Malayan Tapir. 

Considérations historiques. — Malgré nos 
relat ions suivies avec l ' Inde et le sud de la 
Chine , ce n'est qu 'en 1819 que le t ap i r à dos 
b lanc f u t d é c r i t pou r la p r e m i è r e fois par C u 

v ie r . Peu de temps auparavant , l ' i l lus t re n a t u 
raliste avait d i t que probablement on ne d é c o u 
v r i r a i t plus aucun grand m a m m i f è r e , et u n de 
ses é l èves , D i a r d , v i n t l u i d é m o n t r e r son erreur 
de la m a n i è r e la plus é c l a t a n t e . D i a r d envoya 
en effet , en Europe , u n dessin de cet a n i m a l , 
avec ces mots : « Lorsque j e vis pour la p r e m i è r e 
fois à Barakpoore le t a p i r , dont j e vous envoie 
la f igure , j e m ' é t o n n a i s de ce q u ' u n aussi grand 
an ima l é t a i t encore i n c o n n u , et cela d 'autant 
plus que j 'avais vu à la S o c i é t é asiatique la t ê t e 
d ' un an ima l p a r e i l , que le gouverneur Far -
quhar y avait e n v o y é e le 2 a v r i l 1806, en disant 
que le t ap i r é t a i t aussi c o m m u n dans les f o r ê t s 
de l ' Inde que l ' é l é p h a n t et le r h i n o c é r o s . » 

D i a r d se t r o m p a i t cependant, en a v a n ç a n t que 
le t ap i r é t a i t u n an imal encore i nconnu . N o n -
seulement les Ch ino i s , mais m ê m e des na tu ra 
listes en avaient d é j à f a i t m e n t i o n . Quant aux 
p remie r s , i l nous f a u t convenir que leurs des
cr ipt ions laissent u n peu à d é s i r e r . Dans u n t r è» . 
ancien d ic t ionna i re , le EuUya, i l est d i t au m o t 
Mé, q u i est le n o m de notre an ima l , que ce n o m 
s'applique à une p a n t h è r e b l a n c h e , mais q u i 
ressemble à u n o u r s ; elle a seulement la t ê t e 
peti te et les pieds cour ts ; sa peau est t a c h e t é e de 
blanc et de no i r ; elle supporte t r è s - b i e n l ' h u m i 
d i t é . Dans u n autre d ic t ionna i re , le Chuen-wen, 
nous voyons que le m é ressemble à u n ours , q u ' i l 
est j a u n â t r e , et se t rouve dans le pays L h u . Une 
descr ip t ion plus c o m p l è t e et plus exacte de 
not re t ap i r se t rouve dans le Pen-thsaokana-mou, 
u n t r a i t é d 'h is to i re na ture l le : « Le m é , y es t - i l 
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Fig. 343. Le Tapir à dos blanc. 

d i t , ressemble à u n ours. 11 a la t ê t e pet i te et les 
pattes basses ; son p o i l cour t et luisant est t a 
c h é de blanc et de no i r ; quelques-uns disent 
q u ' i l est j a u n â t r e , d'autres q u ' i l est blanc g r i 
s â t r e . U a la t r ompe de l ' é l é p h a n t , les yeux du 
r h i n o c é r o s , l a queue de la vache, et les pattes 
d u t ig re . » On rencont re , de plus , dans les o u 
vrages chinois et japonais, des dessins d u tap i r à 
dos blanc, sur tout dans des l ivres é c r i t s , i m p r i 
m é s et r e l i é s pour l ' amusement et l ' i n s t r u c t i o n des 
enfants. Dans tous ces dessins, le m é est d é s i g n é 
comme u n m a m m i f è r e b ien c o n n u et c o m m u n . 

Laissons de c ô t é les Chinois . A v a n t la le t t re 
de D i a r d à Cuvier , en 1772, l 'Angla i s W a h l f e l d t 
avait f a i t m e n t i o n du tapi r à deux couleurs , dans 
u n ouvrage sur Sumat ra . I l l 'avait pr is pour u n 
r h i n o c é r o s ; i l l 'a d é c r i t comme t e l et en a d o n n é 
un dessin , dans lequel on ne peut m é c o n n a î t r e 
no t re tapir . Vers la m ê m e é p o q u e , Marsden (4), se
c r é t a i r e de la r é s i d e n c e de B e n k u l e n , parle c la i -

(1) Marsden, History of Sumotra. London, 1811, 3 e édi
tion. 

r emen t d u t ap i r . E n 1805, Raff les r e ç u t des d é 
tai ls sur le m a ï b a ; peu a p r è s , le m a j o r Farquhar 
t r o u v a cet a n i m a l aux environs de Malacca, et, 
en 1816, i l en p r é s e n t a une descr ip t ion et un 
dessin à YAsiatic Society. L ' h o n n e u r de la d é 
couverte de cet a n i m a l appar t ien t donc aux A n 
glais, et n o n aux F r a n ç a i s . 

E n 1820 , une peau, u n squelette et d i f f é r e n t s 
v i s cè r e s de cet a n i m a l , encore t r è s - p e u connu, 
a r r i v è r e n t en E u r o p e , et depuis on a pu en 
donner des descr ip t ions . A p a r t i r de cette é p o 
que, on a p u b l i é divers ouvrages sur le tapi r à 
dos blanc ; nous ne pouvons cependant pas dire 
que nous connaissions son h i s to i re . Nous man
quons de renseignements sur sa vie en l i b e r t é , 
et les observations sur sa vie en c a p t i v i t é sont 
encore insuff isantes . O n a v u plus ieurs fois de 
ces an imaux vivants en Eu rope , exclusivement 
en A n g l e t e r r e , à m a connaissance. On a d û les j 
observer, mais i l semble que l ' on a i t j u g é inu t i l e 
de c o m m u n i q u e r au m o n d e savant les r é s u l t a t s 
de ces observations. C'est a ins i que Ton peul 
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expliquer le peu que nous savons, au jus te , de 
ce curieux pachyderme. 

C a r a c t è r e s . — Le tapir à dos blanc {fig. 343), 
maiba, kouda, ayer, tennu, mé, kouda-ayer, babi-
alou, saladang, gindal, etc., comme on le n o m m e 
dans sa patr ie , d i f f è r e de ses c o n g é n è r e s par sa 
taille plus f o r t e , son corps re la t ivement plus 
é l ancé , sa face plus é t r o i t e , sa t ê t e plus b o m b é e , 
sa t rompe plus fo r t e et plus longue, ses pieds 
plus v igoureux, l'absence de c r i n i è r e , et en f in sa 
couleur. L a s t ructure de la t rompe est c a r a c t é 
r is t ique. Tandis que chez les tapirs d ' A m é r i q u e 
elle p r o c è d e net tement d u museau, et p a r a î t ar
rondie et t u b u l é e , chez le t ap i r à dos blanc elle 
continue insensiblement la part ie s u p é r i e u r e d u 
museau, et, comme celle de l ' é l é p h a n t , elle est 
arrondie à sa face s u p é r i e u r e , plane à sa face i n 
f é r i e u r e . E l l e se t e rmine , de plus , par u n p r o 
longement d i g i t i f o r m e b ien a c c u s é , c a r a c t è r e 
q u i la f a i t encore ressembler à la t rompe de l 'é lé

phant . 
BBEHV 

La colora t ion de cet an imal est p a r t i c u l i è r e ; la 
te inte fondamentale est u n no i r f o n c é , t ranchant 
avec le blanc d u dos. L a t ê t e , le cou , l 'avant-
t r a i n , le m i l i e u de la po i t r ine et du ventre sur 
une largeur de 25 cent. , les jambes de d e r r i è r e et 
la queue sont d ' u n noi r f o n c é ; le reste d u corps 
est d 'un blanc g r i s â t r e . Les oreilles sont entou
r é e s d 'un rebord c la i r à l eur pointe . L e noi r et le 
blanc de cette robe b r i l l e n t d 'un é c l a t d i f f i c i l e à 
d é c r i r e . Chaque p o i l est d 'une seule te in te . Les 
sabots sont couleur de corne f o n c é e ; l ' i r i s est 
v io le t f o n c é ; la pup i l l e ronde et no i r e . 

Je suis assez heureux pour p o s s é d e r mainte
nant en vie une femel le de cette e s p è c e , si rare 
encore dans nos collect ions. Ce t ap i r a 2 m , 4 0 de
puis le bou t de la t rompe (celle-ci é t a n t c o n 
t r a c t é e ) , jusqu 'au bou t de la queue ; la longueur 
de la t ê t e , m e s u r é e depuis l ' e x t r é m i t é de la 
t rompe jusque d e r r i è r e les oreilles, est de 78 cent.; 
l a t r o m p e a 6 cent, quand elle est c o n t r a c t é e et 
15 cent, quand elle est a l l o n g é e . L a queue n 'a 

I I — 191 
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que 7 cent. L a hauteur du garrot est de 97 cent. , 
celle du sacrum de l m , 0 2 . L a hauteur j u squ ' au 
genou est, aux jambes de devant, de 46 cent. , 
aux jambes de d e r r i è r e de 51 cent. ; la hauteur 
de la hanche est de 93 cent. L a longueur des 
sabots varie de 4 à 5 cent. ; les externes on t 
4 cent., les m é d i a n s 5. L ' é t e n d u e de la part ie 
blanche est, au m i l i e u du dos, de 26 cent. L a 
c i r c o n f é r e n c e du corps est à la partie la plus 
épa i s se de l m , 7 4 ; i m m é d i a t e m e n t en avant de 
la partie blanche, de l m , 5 5 ; celle de la t ê t e , entre 
l 'œi l et l ' o re i l le , de 87 cent . ; celle de la t r ompe , 
de 29 ; celle de la patte de devant, à la hauteur 
du genou, de 5 2 ; celle d u carpe de 30 ; celle de 
la patte de d e r r i è r e , à la hauteur du genou, de 
p r è s de 87 ; en f in , celle de l ' a r t i cu la t ion t i b i o -

tarsienne de 46 cent. 

LE TAPIR D'AMÉRIQUE. — TAPIRVS AMERICANVS. 

Der amerikanische Tapir, The Tapir. 

Le tapir d'Amérique a été connu avant les 
autres e s p è c e s . Peu a p r è s la d é c o u v e r t e d u nou
veau continent , les voyageurs ont p a r l é d 'un 
grand an imal , qu' i ls prenaient pour u n h i p p o 
potame, et les naturalistes d u temps l u i don 
n è r e n t le n o m de Hippopotamus terrestris. Mais 
ce n'est que vers le d i x - h u i t i è m e s ièc le que la 
p r e m i è r e descr ip t ion exacte, avec dessin, en f u t 
d o n n é e par Marcgrav de Liebstadt . Celte des
c r i p t i o n f u t depuis c o m p l é t é e par les naturalistes 
et les voyageurs ; et main tenant le t a p i r d ' A m é 
r ique est u n des pachydermes les m i e u x connus. 

C a r a c t è r e s . — Cet an imal (fig. 344)-est recou
ver t d 'un pelage assez u n i f o r m e , p r o l o n g é , seule
men t sur la nuque, en une c r i n i è r e cour te e t ra ide . 
Sa couleur est d ' un gris b r u n n o i r â t r e ; les cô t é s 
de la t ê t e , et sur tout le cou et la po i t r ine , sont u n 
peu plus clairs ; les pieds, la queue, la l igne m é 
diane d u dos et de la nuque sont plus f o n c é s ; les 
oreilles sont b o r d é e s d 'un l i s é r é gris b l a n c h â t r e . 
On rencontre aussi des tapirs fauves, j a u n â t r e s , 
gris ou b r u n â t r e s . Chez les jeunes an imaux, le 
dos seul est f o n c é ; la face s u p é r i e u r e de la t ê t e 
est couverte de taches blanches arrondies; sur 
chaque c ô t é d u corps se t rouvent quatre r a n g é e s 
n o n in ter rompues de points de couleur c la i re , 
q u i se prolongent sur les membres . A mesure 
que l ' an ima l g rand i t , ces taches s 'al longent, et à 
deux ans, elles disparaissent c o m p l è t e m e n t . D'a
p r è s Tschud i , ce t a p i r peu t a t te indre 2 m è t r e s 
de l o n g et 1 m è t r e de hau t . L a femel le est t o u 
j o u r s plus grande que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce tap i r se 
trouve dans une grande par t ie de l ' A m é r i q u e du 
Sud , depuis l ' i s thme de Panama jusqu 'aux envi
rons de Buenos-Ayres , et depuis l ' o c é a n A t l a n t i 
que j u s q u ' à l ' o c é a n Paci f ique . H est c o m m u n à 
S r i n a m , dans la Guyane, au B r é s i l , au Paraguay, 
en Colombie et au P é r o u . 

U porte d i f f é r e n t s noms suivant les loca l i t é s . 
A la Guyane, o n le n o m m e maipouri, mênipouri 
ou tapiirété; Azara en f a i t m e n t i o n sous le nom 
de grande b ê t e (gran bestia) ; les Portugais , qui 
le comparen t au b u f f l e et à l ' é l an , l 'appellent 
anta ou danta. 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le tapir 
d ' A m é r i q u e v i t dans les f o r ê t s , et év i t e soigneu
sement tous les endroi t s d é c o u v e r t s . I l se fraye 
à travers les f o u r r é s des chemins q u i sont d i f 
ficiles à d is t inguer des sentiers des Indiens, et 
q u ' u n voyageur i n e x p é r i m e n t é pour ra i t ê t re 
t e n t é de su ivre . Dans ce cas, malheur à l u i ! I l 
peut marche r des j o u r s , des semaines, sans ren
contrer n i une hu t t e , n i une c r é a t u r e humaine, 
s ' i l ne succombe pas auparavant à la f a i m et à 
la soif. Les tapirs suivent ces chemins tant qu'ils 
ne sont pas t r o u b l é s ; quand quelque chose les 
effraye, ils se p r é c i p i t e n t dans les f o u r r é s les 
plus é p a i s , en renversant tous les obstacles sous 
leur passage. 

Azara, Rengger, le p r ince de W i e d , Tschudi , 
Schomburgk , et d 'aulres voyageurs et natura
listes, nous on t appris à c o n n a î t r e le t ap i r d 'A
m é r i q u e . Leurs r é c i t s nous servi ront de guide 
dans cette h i s to i re . 

Les tapirs sont des an imaux nocturnes . « Nous 
avons pa rcou ru pendant p lus ieurs m o i s , di t 
T s c h u d i , les f o r ê t s vierges h a b i t é e s par des m i l 
liers de tapirs , sans jamais en v o i r u n de j o u r . 
Us paraissent se r e t i r e r à ce m o m e n t dans les 
endroi ts les plus é p a i s , dans des l i eux frais et 
o m b r a g é s , de p r é f é r e n c e au voisinage d 'une eau 
dorman te , o ù ils a imen t à se vaut rer . » Dans les 
fo rê t s sombres et t o u t à f a i t i n e x p l o r é e s , ils er
reraient aussi de j o u r , d ' a p r è s le p r ince de 
W i e d , et cette assertion semble c o n f i r m é e par la 
m a n i è r e d ' ê t r e des tap i rs capt i fs q u ' o n vo i t assez 
souvent pendant le j o u r se p romene r dans leur 
enclos. Us n ' a imen t pas, i l est v r a i , les rayons du 
solei l ; au m i l i e u d u j o u r , i ls cherchen t , dans 
l ' ombre de la f o r ê t , u n r e f u g e contre la chaleur 
é n e r v a n t e , et plus encore cont re les moust iques 
q u i les t ou rmen ten t . « Q u a n d le m a t i n o u le soir, 
d i t le pr ince de W i e d , o n descend si lencieuse
m e n t les r i v i è r e s , on peut v o i r souvent des tap i rs 
se baigner , pou r se r a f r a î c h i r o u p o u r se d é f e n -
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dre contre les p i q û r e s des insectes. A u c u n 
animal ne sait mieux se d é b a r r a s s e r de ces para
sites incommodes. I l me t à p r o f i t , à cet effet , 
chaque ruisseau, chaque é t a n g , chaque flaque 
d'eau. Aussi es t - i l presque t o u j o u r s recouver t 
d'une é p a i s s e couche de vase. » T s c h u d i c r o i t 
que les variat ions de couleur que l ' on observe 
n'ont pas une autre or ig ine ; qu'elles sont dues 
à la plus ou moins grande q u a n t i t é de te r re q u i 
recouvre la peau de ces an imaux . 

Vers le soir, les tapirs vont chercher l eu r 
nour r i tu re , et probablement i ls e r ren t toute la 
nui t . I ls ont sous ce rappor t beaucoup de res
semblance avec le sanglier. Us ne se r é u n i s s e n t 
cependant jamais eh fortes bandes, et v ivent 
p l u t ô t solitaires, à la f a ç o n d u r h i n o c é r o s . Le 
m â l e , surtout , reste dans l ' i solement ; i l ne se 
jo in t à sa femelle q u ' à l ' é p o q u e d u r u t . U est 
t r è s - r a r e de rencont re r des fami l les de tapirs , 
et quand on a v u plus de t ro is de ces an imaux 
r é u n i s en u n m ê m e poin t , c'est q u ' u n p â t u r a g e 
gras et abondant les y avait a t t i r é s s i m u l t a n é 
ment et par hasard. Tschudi f a i t r emarquer 
qu'ils viennent en grand nombre au bo rd des 
r iv i è re s , pour s'y baigner et s'y abreuver. 

Les tapirs rappel lent les porcs par leurs a l 
lures. Leu r marche est lente et prudente ; i ls 
posent u n pied devant l ' au t re , penchent la t ê t e 
à t e r r e ; l eur t r ompe s'agite cont inue l lement , 
f lairant à droi te et à gauche ; leurs oreil les sont 
sans cesse en mouvemen t . C'est de la sorte que 
le tapir avance ; mais au mo ind re s o u p ç o n de 
danger i l s ' a r r ê t e ; sa t r ompe et ses oreilles 
s'agitent avec une v ivac i t é f é b r i l e , et au s s i t ô t 
l ' an imal p rend la f u i t e . I l penche la t ê t e à ter re , 
et se p r é c i p i t e d r o i t devant l u i , à travers les 
f o u r r é s , les marais , les cours d'eau. « Rencontre-
t-on u n tapi r dans la f o r ê t , d i t encore le pr ince 
de W i e d , i l s'effraye et s ' enfu i t avec grand b r u i t . 
Quelque rapide que soit sa course, u n b o n chien 
ne tarde pas à l ' a t te indre . » 
/ Le tapir nage t r è s - b i e n et plonge encore 
mieux ; i l traverse les r i v i è r e s les plus larges, et 
cela non-seulement par crainte , mais aussi à 
toute occasion. Ce f a i t a é t é mis en doute ; cepen
dant i l est a f f i r m é par tous les observateurs mo
dernes. I l est probable que le t ap i r marche 
au fond de l 'eau, comme l 'h ippopotame ; c'est, 
du moins , ce que l ' o n a c o n s t a t é pour le tapi r à 
dos blanc de Barakpoore ; c e l u i - c i t raversait de 
cette m a n i è r e le bassin de son enclos, sans j a 
mais y nager. Le bassin qu i a é t é d o n n é à notre 
tapi r p o u r ses é b a t s est t rop peu p r o f o n d pour 
que j e puisse c o n t r ô l e r ce d i r e . 
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L ' o u ï e ' e t l 'odorat sont les sens les plus déve lop 
p é s chez le t a p i r , et tous deux le sont au m ê m e 
d e g r é ; l a vue , par cont re , est fa ib le , comme on 
peut le conclure d ' a p r è s ses petits yeux . I l est 
d i f f i c i l e de se prononcer au sujet du g o û t ; j ' a i ce
pendant p u remarquer que nos tapirs capt ifs sa
vaient pa r f a i t emen t d is t inguer la n o u r r i t u r e , et 
p r é f é r a i e n t certaines friandises. L a t rompe est u n 
organe de toucher t r è s - d é l i c a t . Le t ap i r mon t re 
q u ' i l est d o u é de la s e n s i b i l i t é g é n é r a l e , non -
seulement par sa peur d u soleil et des insectes, 
mais encore par ses t é m o i g n a g e s de contente
men t lo r squ 'on le gratte à une par t ie que l 
conque d u corps. Nos tapirs se couchent d è s 
qu 'on les brosse ou qu 'on les é t r i l l e , et se m o n 
t r en t o b é i s s a n t s comme un enfant que l ' on 
caresse. On peut les fa i re se t ou rne r de c ô t é et 
d 'autre, se lever, se coucher, suivant qu 'on passe 
la brosse sur te l le ou tel le part ie. 

L a voix du tap i r est u n s i f f l ement p e r ç a n t , 
pa r t i cu l ie r , q u i , comme d 'Azara le f a i t r emar 
quer, n'est pas en rappor t avec la ta i l le de l ' an i 
m a l . Ce natural iste c ro i t que le t a p i r en l i b e r t é ne 
la f a i t entendre q u ' à l ' é p o q u e d u r u t , et d ' a p r è s 
Schomburgk , les jeunes ind iv idus seuls s i f f l e 
raient . Ces deux opinions sont e r r o n é e s ; nos 
tapirs capt i fs , ceux d ' A m é r i q u e , comme celu i 
à dos blanc, poussent souvent ce s i f f l emen t ; et 
hors de l ' é p o q u e des amours , le t ap i r à dos blanc, 
quand on le d é r a n g e , pousse encore un grogne
ment de mauvaise h u m e u r . 

Tous les tapirs semblent ê t r e des an imaux 
doux, cra in t i fs et paisibles, q u i ne fon t usage de 
leurs armes q u ' à la d e r n i è r e e x t r é m i t é . I ls f u i e n t 
devant tou t ennemi , m ê m e devant u n pet i t ch ien . 
L ' h o m m e , dont ils on t appris à c o n n a î t r e la puis
sance, leur inspire sur tout une grande te r reur . 
Ils sont plus prudents , plus m é f i a n t s au voisinage 
des plantat ions que dans les f o r ê t s o ù i ls ne sont 
pas t r o u b l é s . I l y a cependant des exceptions à 
cette r è g l e . Dans certains cas, le t ap i r se d é f e n d 
et n'est alors pas u n adversaire à d é d a i g n e r . I l 
se p r é c i p i t e en f u r e u r sur son ennemi, cherche 
à le renverser, Ou se sert de ses dents, comme le 
sanglier. C'est ainsi que la m è r e d é f e n d ses pe
t i ts , quand elle les vo i t m e n a c é s p a r l e chasseur: 
elle s'expose alors au danger et m é p r i s e les 
blessures. 

Les tapirs se nourrissent d é p l a n t e s , et sur tout de 
feui l les d'arbres. A u B r é s i l , i ls p r é f è r e n t les jeunes 
feuil les de p a l m i e r s ; souvent i l s p é n è t r e n t dans 
les plantat ions et prouvent qu ' i l s t rouven t aussi 
de leur g o û t les cannes à sucre, les melons et au
tres f r u i t s . Dans les plantat ions de cocotiers, i ls 
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fou l en t aux pieds les jeunes plants, arrachent 
les icui l les , et causent en une nu i t , au d i re de 
Tschudi , un d é g â t de plusieurs mi l l i e r s de 
francs. Dans les grandes f o r ê t s , i ls se nourr issent 
souvent pendant plusieurs mois des f r u i t s t o m 
b é s des arbres, et, dans les marais, de plantes 
aquatiques savoureuses. I ls sont t r è s - f r i a n d s de 
se l ; cette substance est pour eux u n besoin, 
comme pour les ruminan t s . « Dans toutes les 
parties basses d u Paraguay, d i t Rengger, o ù le 
sol renferme d u sulfate de soude ou d u chlorure 
de sodium, on t rouve les tapirs en grand nom
bre. I ls l è c h e n t la terre i m p r é g n é e de sels. » Nos 
tapirs captifs a iment aussi beaucoup le sel. I ls 
ont la m ê m e nou r r i t u r e que les porcs ; mais ils 
se mont ren t reconnaissants pour t o u t ce q u ' o n 
leur donne. Des feuilles d'arbres, des f r u i t s , des 
brioches, d u sucre, sont pour eux des friandises 
des plus a p p é t i s s a n t e s . 

Les tapirs en l i b e r t é sont en r u t avant la sai
son des pluies. Mâles et femelles s'appellent par 
leurs siff lements et vivent ensemble quelques 
semaines. Env i ron quatre mois a p r è s , la femelle 
met bas un pet i t , qu i est t a c h é et r ayé à la f a ç o n 
des sangliers. A quatre mo i s , ces tashes c o m 
mencent à d i s p a r a î t r e , et à six mois , le j eune 
tap i r a la m ê m e robe que ses parents. 

Chasse. — On chasse les tapirs avec ardeur, 
pour se p rocurer leur viande et l eur peau. 

Chaque pays a sa chasse p a r t i c u l i è r e . Schom-
burgk , dans son style a n i m é , en d é c r i t une q u i 
f u t en quelque sorte i m p r o v i s é e . « Nous t o u r 
nions à peine u n des angles, d i t - i l , que nous 
a p e r ç û m e s , à notre grande j o i e , u n tap i r avec son 
pe t i t su r u n banc de sable, t o u t au bord de l ' eau ; 
le m o t maipuri n ' é t a i t pas sor t i de la bouche de 
nos Ind i ens , que ces deux animaux nous aper
ç u r e n t et p r i r en t la f u i t e dans les f o u r r é s q u i 
bordaient la r ive . A l ' ins tant nous d é b a r q u o n s , 
et nous courons a p r è s eux, a r m é s de f u s i l s , de 
flèches et d'arcs. Le f o u r r é f r a n c h i , nous v î m e s 
que les deux fuyards cherchaient à se cacher 
dans les roseaux et les herbes tranchantes, 
hautes de 2 m è t r e s , q u i couvraient toute la 
plaine. Notre meute se t rouva i t en a r r i è r e , dans 
notre t r o i s i è m e canot, et nous, E u r o p é e n s , nous 
restions immobi l e s devant ce f o r m i d a b l e r e t r an 
chement, que nous avions d é j à appris à c o n n a î 
t re à nos d é p e n s . Mais r i en ne pouvai t a r r ê t e r 
nos Ind iens . I l s disparaissent comme des ser
pents au m i l i e u de ces herbes dangereuses. 
Deux d é t o n a t i o n s coup sur coup et des cris de 
t r i o m p h e nous annoncent b i e n t ô t l eu r s u c c è s . 
Tous se por ten t dans cette d i r e c t i o n ; le chemin 

nous est r endu plus fac i le , et nous t rouvons les 
deux heureux chasseurs, a p p u y é s sur leurs f u 
sils, devant le cadavre du plus g rand tapi r La 
balle de P u r é k a l u i avait t r a v e r s é les poumons. 
C ' é t a i t une femel le d 'une ta i l le peu ordinai re . 

« Nous entourions de p r è s cette p r o i e , 
quand à l ' ag i ta t ion et au f ro issement des herbes 
nous r e c o n n û m e s l 'approche de nos chiens ; ils 
l é c h è r e n t avec av id i t é le sang d u t ap i r , et aussi
t ô t c o m m e n ç a la chasse du j e u n e , dont la piste 
ne tarda pas à ê t r e r e l e v é e . D è s que l ' an i 
ma l se v i t d é c o u v e r t , i l poussa u n siff lement 
p e r ç a n t ; nous ne pouvions r i e n vo i r , mais la d i 
rec t ion d u b r u i t nous apprenai t que la bê te 
é t a i t c h a s s é e hors de la f o r ê t de roseaux : nous 
c o u r û m e s en toute h â t e sur une hauteur voisine, 
pour assister à la poursui te . Nous n ' é t i o n s pas 
encore a r r i v é s , que le t ap i r sortai t des roseaux, 
suivi de p r è s par la meute et nos t rente Indiens, 
q u i à l eur tour suivaient les chiens pas à pas, et 
dont les cris de j o i e couvra ien t et les sifflements 
d'angoisse d u t ap i r et les aboiements des chiens. 
C 'é ta i t u n spectacle c u r i e u x , une chose comme 
jamais encore j e n 'en avais v u . L e gibier per
dai t ses forces peu à p e u ; Téwanau l ' a r r ê t a , et, 
a p r è s une vigoureuse mais i n u t i l e r é s i s t a n c e , les 
Indiens l u i l i è r e n t les jambes , et nous l ' a p p o r t è 
ren t au m i l i e u de leurs cris de j o i e assourdissants 
et des hur l ement s des chiens. I l avait à peu près 
la ta i l le d ' un porc . 

« I l f a l l u t alors le t ranspor ter au banc de sa
ble . Nous n 'y a r r i v â m e s qu ' en employan t toutes 
nos forces r é u n i e s , et a p r è s l u i avoir a t t a c h é aux 
pieds de d e r r i è r e une longue co rde , au moyen 
de laquel le nous p û m e s le t r a î n e r . 

« La m è r e avait é t é pendant ce temps d é p e 
c é e ; une par t ie de sa viande f u t f u m é e , le reste 
f u t cui t . Nous la t r o u v â m e s excel lente ; elle avait 
le g o û t et l 'aspect de la viande de b œ u f . Les I n 
diens r ecue i l l i r en t soigneusement le sang de l 'a
n i m a l , y m ê l è r e n t de la viande finement h a c h é e , 
et r e m p l i r e n t les intest ins avec ce m é l a n g e . Ifs 
ne firent pas cu i re ces boudins , i ls les f u m è r e n t . 
J 'en g o û t a i une fo i s , mais on ne m ' y reprendra 
plus . » 

Les colons chassent le t ap i r avec des chiens, 
q u i le rabat tent hors de la f o r ê t vers les chas
seurs; o u b ien i ls l 'a t tendent à l ' a f f û t , p r è s d ' un 
de ses sentiers ; o u b i en encore , i ls le poursu i 
vent dans l 'eau. Le p r i n c e de W i e d nous fa i t 
c o n n a î t r e ce dernier mode de chasse. 

« Les B r é s i l i e n s , d i t - i l , chassent le t ap i r de la 
m a n i è r e la plus i n c o m m o d e q u ' i l soit possible 
d ' imaginer . I ls t i r en t une aussi for te b ê t e non à 
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balle, mais à p l o m b . D 'o rd ina i re , i ls le surpren
nent la n u i t , o u le m a t i n quand i l nage dans les 
r iv ières . L e t ap i r cherche à é c h a p p e r à ses en
nemis , q u i f o n t fo rce de rames e t entourent 
l ' animal . Celui-c i p longe , passe quelquefois sous 
les canots, reste longtemps s u b m e r g é , et v ient 
par intervalles m o n t r e r sa t ê t e à la surface pour 
respirer. A u s s i t ô t , tous les fus i ls sont b r a q u é s 
sur l u i , g é n é r a l e m e n t dans la d i r ec t ion de l ' o 
reil le. Souvent u n tapir r e ç o i t de la sorte plus 
de vingt coups de f eu , avant de p é r i r , et souvent 
aussi i l é c h a p p e , quand on n 'a pas u n bon chien 
de chasse avec soi . D'une bal le , on tuera i t f ac i l e 
ment cet an ima l à courte p o r t é e ; mais les B r é 
siliens p r é f è r e n t se servir de p l o m b s , avec les
quels, ils peuvent t i r e r un t ap i r c o m m e une 
poule sauvage. » 

Les Indiens r e l è v e n t la piste de cet an ima l , 
et, a p r è s avoir d é c o u v e r t son g î t e , le rabat tent 
vers les t i reurs . D 'Azara d i t q u ' i l f a u t u n f o r t 
projectile pour t i r e r ce g ib ie r , et que, le c œ u r 
m ê m e at teint d ' u n b a l l e , i l peu t encore fa i re 
plusieurs centaines de pas, avant de succomber. 

A u Paraguay, les chasseurs ont l 'habi tude d 'em
porter avec eux u n jeune t a p i r v ivant , de t a i l l e 
à ce qu'i ls puissent le t en i r sur l eur cheval. Us 
lu i passent une cour ro ie de c u i r à travers la part ie 
s u p é r i e u r e de la t r o m p e ; chaque mouvement 
violent l u i est douloureux , et i l f i n i t par suivre 
son m a î t r e sans aucune r é s i s t a n c e . 

Les tapirs ont dans les grands f é l i ens q u i ha
bitent leur patrie des ennemis plus dangereux 
encore que l ' h o m m e . Tous les chasseurs disent 
que les tapirs d ' A m é r i q u e sont souvent la v i c 
t ime du jaguar ; i l do i t en ê t r e de m ê m e dans 
l ' Inde, où le t ap i r à dos blanc do i t devenir la 
proie du t i g r e . On raconte que le t a p i r , lors
qu 'un jaguar l u i a s a u t é sur le dos , se p r é c i p i t e 
dans les f o u r r é s les plus é p a i s pour se d é b a r r a s 
ser de son e n n e m i , et q u ' i l y r é u s s i t souvent, les 
ongles d u carnassier ne pouvant percer sa peau. 
Ce fa i t est moins incroyable q u ' i l ne le p a r a î t . 
Schomburgk assure avoir t u é nombre de tapirs 
qu i por ta ient des cicatrices r é s u l t a n t des atta
ques des grands f é l i e n s . 

C a p t i v i t é . — L e tapi r est plus in te l l igen t 
q u ' i l ne le p a r a î t au p remie r abord . Quiconque a 
eu affaire à des tapirs capt ifs , r e c o n n a î t qu ' i l s 
sont pour l ' in te l l igence b ien au-dessus du r h i 
n o c é r o s et de l 'h ippopotame, et qu ' i l s s ' é l èven t , 
sous ce rappor t , à peu p r è s à la hauteur d u 
porc . « U n jeune t a p i r , d i t Rengger, n'a be
soin que de quelques j ou r s de cap t iv i t é pour 
s 'habituer à l ' homme et à sa demeure q u ' i l ne 

qu i t t e p lus . I l apprend à d is t inguer son gardien 
des autres personnes : i l le cherche, le suit à une 
fa ib le distance ; mais si la rou te l u i semble trop 
longue, i l re tourne seul à la maison. I l est i n 
quie t quand son gardien reste longtemps ab
sent et le cherche par tou t . I l se laisse toucher et 
caresser par chacun . Peu à peu son genre de vie 
change, et i l do r t pendant la n u i t . I l s 'habitue, 
comme-le porc , à la n o u r r i t u r e de l ' h o m m e ; i l 
mange toute e s p è c e de f r u i t s et de l é g u m e s , de la 
viande cui te ou s é c h é e au soleil , des morceaux 
de c u i r , des ch i f fons , à cause probablement de 
leur g o û t s a l é . Quand i l peut cou r i r l i b r e m e n l , 
i l cherche de l 'eau, et reste souvent des d e m i -
j o u r n é e s e n t i è r e s c o u c h é dans u n é t a n g , à 
l ' ombre d 'un arbre . U semble avoir plus besoin 
d'eau pour se baigner que pour boire . » 

Les tapirs d u Ja rd in zoologique de H a m b o u r g 
conf i rmen t les observations de Rengger : j e n ' a i 
pu encore r emarquer la mo ind re d i f f é r e n c e dans 
la m a n i è r e d ' ê t r e des deux e s p è c e s que nous 
p o s s é d o n s . Ce sont des ê t r e s t r è s - d o u x , t r è s - a p -
p r ivo i sé s , paisibles, v ivant en bons rapports entre 
eux et avec les autres an imaux , et soumis aux 
personnes qu ' i l s connaissent. Quand j e passe 
p r è s d 'eux, i ls viennent à m o i , me f l a i r en t les 
mains et le visage, et me donnent ainsi l 'occa
sion d 'admirer la grande m o b i l i t é de leur t r o m p e . 
L o r s q u ' u n autre an ima l arr ive dans leur v o i s i 
nage, i ls sont longtemps à le flairer avec cur io
s i t é . Le t ap i r d ' A m é r i q u e a c o n t r a c t é a m i t i é i n 
t i m e avec u n capybara, son vois in ; i l le l è c h e 
souvent pendant plusieurs minutes , et avec une 
grande tendresse. Ces tapirs sont t r è s - p a r e s s e u x ; 
i ls do rmen t beaucoup, sur tou t pendant les cha
leurs, et reposent la n u i t pendant plusieurs 
heures. A u coucher du soleil , i ls ont plus de v i 
vac i t é q u ' à tou t autre momen t . I ls courent dans 
leur enclos, et s'agitent dans l 'eau avec v o l u p t é . 
Ils f o n t rarement entendre leur voix , et ils res
tent quelquefois si lencieux pendant plusieurs 
mois . Peu o b é i s s e n t quand on les appel le ; i ls 
ne f o n t que ce q u i l eur p la î t , et i l leur fau t tou 
jours u n cer ta in e f fo r t avant de sor t i r de leur 
paresse. 

B ien s o i g n é s , les tapirs peuvent supporter 
longtemps la c a p t i v i t é . I l s ont besoin en hiver 
d'une é c u r i e bien chaude, o ù i ls puissent ê t r e à 
l ' a b r i des i n t e m p é r i e s . Dans la m a j o r i t é des 
cas, i ls succombent à des affections pulmonai res , 
comme la p lupa r t des an imaux des pays t r o p i 
caux q u ' o n a m è n e en Eu rope . 

On n ' a pas encore r é u s s i à les f a i re se r e 
produi re , n i chez nous, n i dans leur p a t r i e ; 
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d u moins , i l n 'en est f a i t m e n t i o n n u l l e pa r t . 
On a c h e r c h é , d i t -on , à domest iquer le t ap i r 

à dos blanc, et à s'en servir c o m m e d'une b ê t e 
de t r a i t . C'est une i d é e au moins or ig ina le . E l l e 
semble bonne, mais elle est peu prat icable , et 
l ' in te l l igence d u t ap i r et sa d o m e s t i c i t é ne sont 
pas telles que cet an imal puisse rendre de grands 
services. Comme b ê t e de t r a i t , no t amment , son 
emplo i ne serait pas t r è s - h e u r e u x . Ce serait sans 
doute u n spectacle é l é g a n t que ce lu i d ' un atte
lage de tapirs à dos blanc dans les rues d'une 
v i l l e indienne ; mais avec nos habitudes ce ne 
serait nu l lement une chose u t i l e ; car i l est bien 
plus d i f f i c i l e de fa i re prendre le t r o t à u n tapir 
cap t i f que n 'on t s e m b l é le c ro i re les inventeurs 

d'une tel le i d é e . 
Usages e t p r o d u i t s . — Nous savons par les 

auteurs a m é r i c a i n s que la peau d u t ap i r est es
t i m é e , par suite de sa r é s i s t a n c e et de son é p a i s 
seur. On la tanne, on la d é c o u p e en courroies 
longues de plus d 'un m è t r e , et é p a i s s e s de 4 
cent. ; on les a r rondi t , on les rend flexibles en les 
f r o t t a n t avec de la graisse chaude, et on en f a i t 
des fouets ou des t ra i t s . U n grand nombre de ces 
courroies provenantde la R é p u b l i q u e Argen t ine , 
sont ve r sées chaque a n n é e dans le commerce . 
D ' a p r è s T s c h u d i , on ne peut se servir de cette 
peau pour fa i re des chaussures ; elle est t rop 
dure , quand le temps est sec ; t rop g o n f l é e , 
quand i l est h u m i d e . 

Les Orientaux f o n t aussi avec la peau du t ap i r 
des matelas pour se coucher et des couvertures. 
Dans leur o p i n i o n , elle garant i t non-seulement 
de l ' h u m i d i t é , mais aussi d u mauvais a i r et des 
m a l é f i c e s ; la r e p r é s e n t a t i o n m ê m e de l ' an ima l 
p r o d u i t cet e f fe t ; auss i , sous la dynastie de 
T h a n g , on avait cou tume d é p e i n d r e sur les para
vents des f igures de mé pour se p r é s e r v e r d u 
mauvais a i r . 

Ces m ê m e s peuples a t t r ibua ien t , en outre , 
des vertus m é d i c a m e n t e u s e s aux ong les , aux 
poils et à d'autres parties d u t ap i r . Sur les 
c ô t e s orientales, d ' a p r è s Rengger, o n n 'en f a i t 
nu l l emen t usage pour s o i - m ê m e : dans le peu 
ple, on se contente de recommander ces re 
m è d e s à d'autres malades. Par contre , les Indiens 
regardent les ongles c o m m e des p r é s e r v a t i f s 
excellents contre l ' ép i l eps i e ; i ls en por t en t des 
coll iers ou en f o n t u n usage externe, a p r è s les 
avoir f a i t r ô t i r et les avoir r é d u i t s en poudre . 

C'est u n r e m è d e f o r t en honneu r dans l a m é d e 
cine indienne : c u i t avec d u cacao et d u foie de 
moufe t tes , i l passe p o u r g u é r i r la ph th i s ie . 

On se sert encore des sabots c o m m e d'ins
t r u m e n t s de m u s i q u e ; o n en f a i t des casta

gnettes. 

LE TAPIR PINCHAGUE — TAPIRVS PINCHAGUE. 

Der Pinchague. 

En 1829, F. Roulin (1) décrivit une troisième 
e s p è c e de t a p i r , q u ' i l avait r e n c o n t r é e dans les 
f o r ê t s des Andes . L a d é c o u v e r t e cependant ne 
l u i en appar t ient pas ; Hernandez avait dé j à men
t i o n n é cet a n i m a l , qu ' on appelle pinchague dans 
sa p a t r i e , d'autres natural istes l u i on t d o n n é le 
n o m de t ap i r p o i l u ou v i l l eux (Tapirus villosus), 
à cause de sa f o u r r u r e abondante . 

C a r a c t è r e s . — Les descript ions que nous 
avons de cette e s p è c e , laissent encore beaucoup 
à d é s i r e r . « 11 a, d i t T s c h u d i , le corps b r u n noir, 
la m o i t i é de la l è v r e s u p é r i e u r e , le bo rd de la 
l è v r e i n f é r i e u r e et le m e n t o n blancs, les oreilles 
b o r d é e s de blanc ; une tache fauve de chaque côté 
d u sacrum; le t r o n c et le cou cy l indr iques . Son 
pelage est l ong et é p a i s , et les poils sont plus 
clairs à la rac ine q u ' à la po in te . » L ' e s p è c e n'a 
pas de c r i n i è r e . 

L e p inchague p r é s e n t e avec le tap i r d ' A m é r i 
que des d i f f é r e n c e s p lus importantes dans la 
c o n f o r m a t i o n des os , su r tou t dans celle du 
c r â n e . Sa ta i l l e est aussi plus f a ib l e . I l a l m , 8 0 
de l o n g et 90 cent, de haut . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — NOUS ne pOU-
vons d i re que l le est l ' a i re de dispersion du p in 
chague. 11 semble habi te r les montagnes. Tschudi 
c ro i t pouvo i r avancer, avec une p r o b a b i l i t é tou
chant à la ce r t i t ude , q u ' i l n'est pas rare sur le 
versant o r i en t a l des C o r d i l l è r e s , et sur tou t dans 
le P é r o u , à une a l t i tude de 2,300 à 2,600 m è t r e s , 
et q u ' i l est souvent t u é par les Ind iens . Ceux-ci 
l 'appel lent souvent Vaca del monte (vache de mon
tagne) . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS ne sa
vons r i e n des m œ u r s d u p i n c h a g u e ; mais i l res
semble t e l l ement au t ap i r d ' A m é r i q u e que nous 
pouvons, sans fa i re grande e r reur , u i appl iquer 
t o u t ce que nous avons é c r i t au su je t de c e l u i - c i . 

(1) F. Roulin, Histoire naturelle et Souvenirs de voyage. 
Paris, 1866, p. 261 et suiv. 
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L E S H Y R A C Ï D Ë S — HYRACES. 
* 

Die Klippschliefer. 

Dans les montagnes d é s e r t e s et rocheuses de 
l 'Af r ique et de l 'As ie , on vo i t à certains endroits 
tout un peuple a n i m é . Des m a m m i f è r e s de la t a i l l e 
du lap in se chauffent au solei l sur u n bloc de 
rocher; l 'approche de l ' h o m m e les e f f raye , et, 
poussant u n c r i comme ce lu i d u singe, i ls glis
sent avec r a p i d i t é le l o n g des parois rocheuses, 
disparaissent dans u n t r o u , et de l à regardent , 
curieux et inoffensifs , cette appar i t ion inaccou
t u m é e . Ce sont les damans, blaireaux des rochers, 
ou bassets des rochers, les plus peti ts de tous les 
pachydermes ac tuel lement existants. 

C a r a c t è r e s . — Peu d 'an imaux ont d o n n é , re
lativement à leur classement, autant de d i f f i c u l 
tés aux naturalistes. On les r é u n i t d 'abord aux 
rongeurs, dont leurs habitudes les rapprochent . 
Oken les rangea p a r m i les marsupiaux à cô t é du 
wombat , auquel i ls ressemblent beaucoup en 
effet, mais dont i ls d i f f è r e n t , no t ammen t par l 'ab
sence de bourse. Depuis Guvier, on les place 
parmi les pachydermes. 

Pour t rouver l eu r ressemblance avec les a n i 
maux gigantesques de cet o rd re , les é l é p h a n t s , 
les r h i n o c é r o s et les h ippopotames , i l nous f a u 
drait c o n s i d é r e r les e s p è c e s disparues. U n an ima l 
de la tai l le d u l ap in , à p o i l m o u et fin, à pattes 
courtes, à incisives épa i s se s , à l èv r e s u p é r i e u r e 
fendue, à queue r é d u i t e à u n moignon c a c h é 
sous les po i l s ; q u i a p o u r habi tude de glisser le 
long des rochers c o m m e u n l é z a r d , n 'a r i en de 
c o m m u n avec ces grands m a m m i f è r e s terrestres, 
q u i ne paraissent mouvo i r leur lourde masse que 
d i f f i c i l ement . Mais si l ' on veut b ien c o n s i d é r e r 
que les m a m m o u t h s et les r h i n o c é r o s fossiles 
avaient aussi une mo l l e to ison , que les p a l é o -
t h é r i u m s et les a n o p l o t h é r i u m s , q u i é t a i e n t de 
vrais pachydermes, n 'avaient que la ta i l le du l i è 
vre ou du l a p i n , l ' on sera p o r t é à donner r a i 
son au grand natural is te , quelque r é p u g n a n c e 
que l ' on a i t à vo i r dans ce pe t i t an ima l u n p r o 
che parent des ê t r e s les plus gigantesques de la 
c r é a t i o n . C'est su r tou t en examinant la s t ruc ture 
des os que l 'on- peut se convaincre de l ' a f f in i t é 
qu 'ont des an imaux cependant si dissemblables. 

L a f a m i l l e des h y r a c i d é s ne renferme q u ' u n 
genre, et ce lui -c i plusieurs e s p è c e s t r è s - v o i s i n e s 

l 'une de l ' au t re . 

L E S D A M A N S — HYRÂX. 

Die Klippdachse. 

Caractères. — Outre les caractères que nous 
avons reconnus à la f a m i l l e , les damans ont en
core pour a t t r ibuts des oreilles arrondies ; u n pe
lage c o m p o s é de soies et de duvet ; c i n q doigts 
(mais le pouce é t a n t rud imen ta i r e et sans ongle), 
aux membres a n t é r i e u r s ; t ro is seulement aux 
membres p o s t é r i e u r s . L e u r colonne v e r t é b r a l e 
est f o r m é e de 19 à 21 v e r t è b r e s dorsales, 9 l o m 
baires, 5 s a c r é e s et 10 caudales. I ls on t deux i n 
cisives t r iangula i res , f a ib l emen t r e c o u r b é e s , et 
s é p a r é e s par une lacune, et sept molaires , a l lant 
en augmentant de volume d'avant en a r r i è r e . 
Les incisives externes, et g é n é r a l e m e n t aussi la 
p r e m i è r e mola i re de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , 
t omben t r é g u l i è r e m e n t . 

Les damans sont des an imaux connus depuis 
les temps les p lus r e c u l é s . I l est f a i t men t ion 
dans la B ib l e de l ' e s p è c e syrienne, sous le n o m 
de saphan, que l ' on a t r a d u i t par lapin. I l y est 
d i t que les saphans habi tent en s o c i é t é , demeu
rent dans les rochers, sont remarquables par 
leur faiblesse, à laquelle ils s u p p l é e n t par la ruse. 
« Les hautes montagnes sont le refuge des cha
mois , et les ravinsjcelui des s a p h a n s . » « Nous som
mes petits sur la terre et plus prudents que les 
sages, les saphans, u n faible peuple ; aussi i l é t a 
b l i t sa demeure dans les rochers . » Moïse place le 
saphan p a r m i les r u m i n a n t s à pied f o u r c h u , que 
les Ju i fs ne peuvent manger, et c'est sans doute 
la raison pour laquel le , encore a u j o u r d ' h u i , en 
Abyssinie, n i c h r é t i e n s n i m a h o m é t a n s ne man
gent la chair des damans. Dans l 'Arab ie P é t r é e , 
par contre , les B é d o u i n s ne voient r i e n d ' i m p u r 
dans ce g ibier et le poursuivent avec ardeur . 
En Syrie on n o m m e les damans Khanen Israël on 
moutons des I s r a é l i t e s . On les c o n n a î t en Arab ie 
sous le n o m de wabbr ; dans l eDongo la sous celui 
de keka ou koko, et en Abyssinie d'aschkoko ; les 
moines grecs d u S i n a ï l 'appel lent chœrogryllon. 

LE DAMAN D'ABYSSINIE — HYRAX ABYSSINICUS. 

Der Aschkoko, The Klip Das ou Rock Rabbit. 

11 est à peu près indifférent de décrire l'une ou 
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l 'autre des e s p è c e s de damans actuel lement con
nues : elles ont toutes la m ê m e m a n i è r e de v ivre . 
J'ai choisi Yasckkoko ou askhoki, l ' e spèce abyssi
nienne, parce que, dans m o n dernier voyage, j ' a i 
eu occasion de l 'observer par m o i - m ê m e ; la 
figure 345, que j ' e n donne, a é t é fai te d ' a p r è s na
ture et sur les l ieux m ê m e s . 

Beaucoup de naturalistes ne le s é p a r e n t pas d u 
daman du Cap (Hyrax capensis). Je connais t r o p 
peu ce dernier pour pouvoir me prononcer . 

C a r a c t è r e s . — L'aschkoko a envi ron 50 cent. 
de long ; son p o i l est fin, m o u et épa i s ; le dos est 
gris b r u n , le ventre de couleur plus claire. Les 
oreilles et la queue disparaissent presque c o m 
p l è t e m e n t au m i l i e u de la f ou r ru re ; les yeux 
sont f o n c é s , grands, vifs , fo r tement b o m b é s ; 
leur expression a quelque chose de doux, de 
prudent et d ' inoflensif . Le nez est n u , n o i r et 
tou jours humide . Les doigts sont courts , larges, 
e n v e l o p p é s chacun dans u n sabot m i n c e , ar
rond i , non sail lant; le doigt in terne des pieds de 
d e r r i è r e porte seul u n ongle oblique et r e c o u r b é . 
On rencontre diverses variations dans la couleur . 
Souvent le ventre est blanc j a u n â t r e sale ; une 
raie blanche se t rouve en avant des é p a u l e s ; une 
tache de m ê m e couleur est sur le dos; le men ton 
est parfois b l a n c h â t r e , etc. Quelques soies sont 
grises ou noires, et o f f r en t u n anneau jaune au-
dessous de leur pointe noi re . Le duvet est gris 
j a u n â t r e ou roux . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le daman 
d 'Abyssinie , comme tous ses c o n g é n è r e s , est u n 
habi tant des montagnes. Plus une paro i rocheuse 
est r a v i n é e , plus i l y est abondant. E n traversant 
silencieusement les va l l ées , on vo i t ces an imaux 
assis ou plus souvent c o u c h é s au sommet des 
rochers, se chauf fan t voluptueusement au so
l e i l . U n mouvemen t p r é c i p i t é , le m o i n d r e b r u i t 
les effraye ; tous se l è v e n t , courent , s 'agitent, et 
en u n ins tant t ou t a disparu. On les rencontre 
parfois non l o i n des villages e t jusques a u p r è s des 
habitat ions ; là , ils n 'on t n u l l e peur de l ' h o m m e ; 
on d i ra i t qu ' i l s savent qu ' i l s n 'on t r i en à c r a i n 
dre . Mais à la vue d 'un blanc, ou de que lqu 'un 
v ê t u à l ' e u r o p é e n n e , ils se r é f u g i e n t a u s s i t ô t dans 
leurs t rous . Les chiens et les autres an imaux 
leur insp i ren t une b ien plus grande t e r r eu r . 
M ê m e quand ils sont c a c h é s dans leurs retraites, 
i ls fon t entendre u n c r i pa r t i cu l i e r , p e r ç a n t et 
t r emblo tan t , q u i rappelle beaucoup ce lu i des 
petits singes. Les Abyssins savent que l ' ennemi 
le plus redoutable de ces an imaux , le l é o p a r d , 
r ô d e le l o n g des rochers , quand, le soir o u la 
n u i t , les cris des aschkokos viennent f rapper 

leurs oreil les. Dans toute autre circonstance, on 
ne les entend jamais à cette heure . Les oiseaux 
aussi les e f f rayen t . Une pie , une h i r o n d e l l e m ê m e 
peuvent les fa i re se sauver dans leurs retranche
ments. 

I l n ' en est que plus s ingul ie r que ces animaux 
vivent en bonne ha rmon ie avec des ê t r e s bien 
plus dangereux. Je donne i c i une observation 
fai te par H e u g l i n , et j ' a j o u t e que j ' a i eu. maintes 
fois l 'occasion d'en v é r i f i e r l ' exact i tude . 

« Souvent, d i t cet auteur , j ' a i v u sur les ro 
chers h a b i t é s par les damans, et paraissant avec 
eux dans les mei l leurs termes, une mangouste 
(Hprpestes zébra) e l u n l é z a r d (Stellio cyanogastev). 
En approchant d ' un de ces rochers , ou aperço i t 
d 'abord les gais damans, seuls ou r é u n i s à p lu 
sieurs, se chauf fan t au sole i l , ou se grat tant la 
barbe; au m i l i e u d 'eux cou r t une agile man
gouste, et u n l é z a r d de plus d ' u n pied de long 
g r impe le l ong de la paro i rocheuse. Le daman, 
en sentinelle sur l e p o i n t l e plus é l evé , avert i t toute 
la s o c i é t é de l 'approche de l ' ennemi ; son sifflet 
p e r ç a n t r e ten t i t , et en u n ins tant tous ont disparu 
dans les fentes des rochers . Si l ' on examine 
celles-ci, on y t rouve les l é z a r d s et les damans 
c a c h é s dans les endroi ts les plus profonds ; les 
mangoustes, par cont re , se t i ennent sur la d é f e n 
sive, et cherchent souvent à m o r d r e les chiens. 

« Se cache- t -on dans le voisinage, on ne tarde 
pas à v o i r a p p a r a î t r e la t ê t e d ' u n l é z a r d ; i l ne se 
sent pas encore b ien a s s u r é ; i l glisse le long du 
rocher , levant le cou et la t ê t e ; b i e n t ô t d'autres 
le suivent, faisant de temps à autre entendre un 
pet i t c r i r o n f l a n t . On v o i t en f in la t ê t e d'une 
mangouste, l ' a n i m a l se glisse len tement et p r u 
d e m m e n t hors de son refuge ; i l flaire, se lève 
sur ses pattes de d e r r i è r e p o u r pouvoi r mieux 
inspecter l ' ho r i zon . U n daman le suit , puis un 
second, mais tous gardent les yeux fixés vers 
l ' end ro i t suspect, et ce n'est que quand les 
l é z a r d s on t r e c o m m e n c é à chasser les insectes 
que tou te la bande oub l i e ses soucis et ses ter
reurs. » 

Les damans ne q u i t t e n t leurs rochers q u ' à 
c o n t r e - c œ u r . Lo r squ ' i l s on t b r o u t é toute l 'herbe 
q u i y c r o î t , i ls descendent vers les va l l ée s , mais 
i ls ont soin d ' é t a b l i r des sentinelles sur toutes 
les hauteurs avoisinantes, et au p r emie r s ignal , 
tous prennent la f u i t e . 

Rela t ivement à leurs a l lures et à l e u r tenue, 
les damans se m o n t r e n t b i en c o m m e les i n t e r 
m é d i a i r e s des pachydermes et des rongeurs E n 
plaine, l eu r marche est l ou rde ; i ls on t la d é m a r 
che calme des pachydermes , o u p l u t ô t i ls g l i s 
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Fig. 345. — Le Daman d'Abyssinie. 

sent sur l a t e r re , c o m m e s'ils craignaient d ' ê t r e 
a p e r ç u s . I l s f o n t quelques pas, puis i ls s ' a r r ê t e n t 
et regardent au tour d'eux, avant de cont inuer leur 

BKEHM. 

marche. I l en est t ou t aut rement q u a n d i ls sont 
e f f r ayés : on les vo i t alors fa i re de peti ts bonds, 
cou r i r à u n rocher , et l à , mon t re r toute l eu r agi-

11 — 192 
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l i t é . I l s g r impen t à mervei l le . Leurs pieds sont 
admirablement c o n f o r m é s dans ce bu t . L a plante 
en est mol le , mais rugueuse : aussi peuvent- i ls 
progresser avec une s û r e t é incroyable ; i ls me rap
pelaient les geckos. S'ils ne peuvent, comme ces 
reptiles, cour i r à la face i n f é r i e u r e d 'une surface 
horizontale, ils g r impen t au moins avec la m ê m e 
ag i l i t é . I ls se meuvent aussi f ac i l ement à leur aise 
sur une paroi presque vert icale ; ils la monten t , la 
descendent la t ê t e la p r e m i è r e , et aussi a i s é m e n t 
qu ' i ls se p r o m è n e n t dans la plaine ; on d i r a i t 
qu ' i ls sont r é e l l e m e n t co l lés au rocher . Dans les 
fentes et les crevasses sur tout , i ls se t rouvent 
parfa i tement . I ls s'y a r r ê t e n t , n ' impor t e o ù , en 
appuyant le dos à une paroi , les pieds à une au 
t re . I ls sont en outre des sauteurs agiles ; on les 
vo i t cour i r comme des chats au b o r d de pentes 
de 9 à 40 m è t r e s de hau teur ; puis , a p r è s 
avoir parcouru ainsi les t rois quarts d u c h e m i n , 
s ' é l ance r et re tomber sur u n autre rocher . Les 
distances qu ' i ls franchissent de la sorte, sont de 
3 à 5 m è t r e s . 

I ls rappellent c o m p l è t e m e n t les marmot t e s ou 
les souris laineuses. 

Dans tout leur ê t r e se r é v è l e n t leur douceur et 
leur t i m i d i t é . Ce sont des an imaux sociables; 
jamais on ne les vo i t i so lés , et si ce cas se p r é 
sente, on peut ê t r e s û r que les autres viennent 
seulement de qu i t t e r leur poste. I l s demeurent 
f idèles à leur habitat . U n bloc de rocher leur 
s u f f i t ; on les y voi t t a n t ô t d'urt c ô t é , t a n t ô t de 
l 'autre. Par le beau temps, i ls s ' é t e n d e n t pares
seusement à l ' endro i t q u i l eur convient , les pattes 
de devant r a m a s s é e s , celles de d e r r i è r e é t e n 
dues ; mais t ou jou r s quelques sentinelles monten t 
la garde. 

Les damans ressemblent à leurs gigantesques 
parents, en ce sens qu ' i l s ne m é p r i s e n t aucune 
n o u r r i t u r e et mangent d é m e s u r é m e n t . L e u r pa
t r i e est te l lement r iche en plantes, qu ' i l s ne souf
f r e n t jamais de la f a i m . Je les vis souvent p a î t r e 
au pied des rochers, et t ou t à f a i t à la f a ç o n des 
r u m i n a n t s . I ls coupent les herbes avec leurs i n 
cisives, et meuvent ensuite leurs m â c h o i r e s 
comme le f o n t les an imaux q u i r u m i n e n t . Quel
ques naturalistes ont m ê m e c r u qu ' i l s r u m i n a i e n t 
r é e l l e m e n t ; jamais , pour m o n compte , j e ne 
m'en suis a p e p ç u . 

I l s paraissent ne po in t bo i re , ou d u moins i ls 
boivent t r è s - p e u . P r è s d u village de Mensa, dans 
le pays des Bogos, i l y a deux loca l i t é s h a b i t é e s 
par les damans, lesquelles sont s é p a r é e s de t o u t 
cours d'eau par des plaines é t e n d u e s , que jamais 
ces t imides an imaux ne se hasardent à f r a n c h i r . 

Lorsque j e les vis , c ' é t a i t encore pendant la 
saison des pluies , et ils t rouva ien t de q u o i boire ; 
mais les i n d i g è n e s m ' a s s u r è r e n t que , m ê m e pen 
dant la s é c h e r e s s e , ils ne s ' é l o i g n e n t po in t de 
leurs demeures. I l s n ' y t r o u v e n t alors d 'autre eau 
que celle que f o u r n i t la r o s é e ; eau, d'ailleurs, 
dont beaucoup d 'an imaux se contentent . 

On c ro i t g é n é r a l e m e n t que les damans ont un 
assez grand n o m b r e de petits par p o r t é e , la f e 
mel le ayant six mamelons . Je mets cette asser
t ion en doute. Dans les compagnies nombreuses 
que j e vis, les jeunes é t a i e n t en si fa ib le nombre , 
q u ' i l aura i t f a l l u admet t re q u ' i l ne se t rouvai t que 
deux ou t ro i s femelles f é c o n d e s . Je n ' a i jamais 
r e m a r q u é non plus qu 'une femel le f û t e n t o u r é e 
de plusieurs nourr issons. Je suis donc p o r t é à 
croire qu ' i l s n 'on t q u ' u n pe t i t par p o r t é e ; ce 
n'est d u reste là qu 'une supposi t ion, les i n d i 
g è n e s n 'ayant p u m ' é c l a i r e r à ce sujet . 

Chasse. — L a chasse d u daman n'est pas 
d i f f i c i l e , dans les endroi ts au moins o ù ces ani
m a u x t imides ne sont pas grandement exposés 
aux poursuites. L e chasseur peut, d 'ordinaire, 
abattre l 'une des sentinelles. A p r è s quelques 
coups, i l est v r a i , le t roupeau est mis en fu i t e . 
Ces petits ê t r e s on t la vie t r è s - d u r e ; alors m ê m e 
qu ' i l s sont g r i è v e m e n t b l e s s é s , i ls peuvent en
core se r é f u g i e r dans une fente de rocher et 
é c h a p p e r à tou te recherche. 

Ce n'est que dans l ' A r a b i e et au cap de Bonne-
E s p é r a n c e que l ' o n p rend les damans vivants. 

Les Abyssins ne les chassent d'aucune f açon . 
Dans la p r e s q u ' î l e d u S i n a ï , les B é d o u i n s creu
sent une fosse, la r e v ê t e n t de dalles unies, et la 
recouvrent d'une t rappe. Une branche de ta
maris sert d ' a p p â t ; d è s qu 'e l le est t o u c h é e , la 
t rappe j o u e , et le ma lheureux a n i m a l tombe dans 
une fosse, dont les parois opposent à ses faibles 
ongles une r é s i s t a n c e i n v i n c i b l e . C'est de cette 
f a ç o n qu 'Ehrenbe rg , du ran t son s é j o u r dans 
l ' A r a b i e P é t r é e , se p rocu ra sept de ces animaux 
vivants . 

D ' a p r è s K o l b e , les Cafres p rennen t les damans 
avec les mains . L ' h ô t e de ce natural is te avait un 
esclave de neu f ans, q u i garda i t les bestiaux, et 
s ' é l eva i t par fo is dans la montagne . Souvent i l en 
revenai t avec u n si g rand n o m b r e de ces an i 
maux , q u ' i l pouvai t à peine les por te r ; chacun 
é t a i t é t o n n é , ne pouvant s 'expl iquer c o m m e n t i l 
avait p u at t raper des ê t r e s aussi agiles. 

Des p i è g e s p l a c é s devant les fentes h a b i t é e s 
par les damans d o n n e n t aussi d 'excellents r é 
sultats. 

C a p t i v i t é . — Plusieurs voyageurs par len t de 
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damans captifs ; on a p u en vo i r quelques-uns 
en Europe. L e comte M e l l i n compare u n daman 
dressé à u n ours q u i aurai t la t a i l l e d 'un l a p i n . 
I l le d i t u n an ima l pa r fa i t ement inof fens i f , ne 
cherchant son salut que dans la f u i t e , et ne 
pouvant fa i re usage n i de ses dents n i de ses 
ongles. Ce que j ' a i p u vo i r con f i rme e n t i è r e m e n t 
cette assertion. Ehrenberg , par contre , p r é t e n d 
que le wabbr m o r d fo r t emen t . Le daman de 
Mel l in m o r d i t souvent u n pe t i t ch ien , mais 
sans l u i fa i re d u m a l . Lor squ 'on le met ta i t dans 
la cour, i l se r é f u g i a i t a u s s i t ô t dans u n co in 
obscur, ou cherchai t à se cacher dans u n tas de 
pierres. I l se tenai t de p r é f é r e n c e à la f e n ê t r e , 
m a l g r é de grands i n c o n v é n i e n t s q u ' i l y t rouva i t ; 
i l suffisait, en effet, d u passage d'une pie ou d ' u n 
pigeon pour l 'effrayer et le f a i re rent rer dans 
sa cage. Jamais i l ne chercha à ronger n i les 
barreaux de sa pr i son , n i le l i e n par leque l i l é t a i t 
a t t a c h é . Souvent i l sautait sur la table , mais sans 
renverser aucun des objets q u i s'y t rouva ien t . U 
mangeait volontiers d u pa in , des f r u i t s , des ca
rottes, des l é g u m e s crus ou cuits ; i l é t a i t t r è s -
f r i and de noisettes, seulement i l f a l l a i t les l u i 
ouvr i r . D'une excessive p r o p r e t é , i l d é p o s a i t tou
jours ses ordures au m ê m e endro i t , et les e n 
fouissait à la m a n i è r e des chats. Lo r squ ' on l u i 
donnait du sable, i l s'y r o u l a i t , comme le f o n t 
les poules. Tan t qu 'on le tenai t à l 'at tache, i l 
é ta i t paresseux et d o r m e u r ; à peine l â c h é , i l 
courait dans la chambre , mais, de p r é f é r e n c e , i l 

se coucha i t sur le p o ê l e . I l avait l ' o u ï e t r è s -
f ine ; i l connaissait la voix et le pas de ceux 
q u ' i l a f fec t ionnai t . U r é p o n d a i t par u n s i f f l ement 
à l 'appel de son m a î t r e , accoura i t a u p r è s de l u i 
et se laissait prendre et caresser. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les B é d o u i n s de 
l 'Arab ie P é t r é e sont t r è s - f r i a n d s de la chair d u 
daman. Us d é p è c e n t ces an imaux sur place, l eu r 
remplissent le corps de plantes aromat iques , 
pour p a r f u m e r la viande et pour la p r é s e r v e r de 
la d é c o m p o s i t i o n . 

Les habitants d u Cap savent employer ces ani 
maux d'une f a ç o n toute d i f f é r e n t e . Encore au
j o u r d ' h u i , i ls ramassent les e x c r é m e n t s et l ' u r ine 
de blaireau, c o m m e ils l 'appellent , e t les f o n t en
t re r dans le commerce sous le n o m d'hyraceum. 
E n Europe m ê m e , i l est encore des m é d e c i n s q u i 
emplo ien t cette substance contre les maladies 
nerveuses. Malheureusement , comme pour beau
coup d'autres r e m è d e s an imaux, son ac t ion esf 
p u r e m e n t imagina i re . Pour m o n t r e r quelle 
branche de commerce ce pour ra i t ê t r e , j e d i r a i 
seulement que sur tous les rochers du pays des 
Bogos, on pour ra i t en ramasser autant que l ' on 
voudra i t . G r â c e à leur g loutonner ie , les damans 
fournissent des q u a n t i t é s v r a i m e n t surprenantes 
d ' e x c r é m e n t s . On en vo i t des tas assez é l evés sur 
toutes les pierres o ù se t iennent ces a n i m a u x ; et 
dans les crevasses des rochers , on en rencontre 
à r emuer à la pel le . 

L E S S U I D E S — SE TIGE R A. 

Die Borstenthiere, ou Schtoeine, The Swines. 

C a r a c t è r e s . — C o m p a r é s aux lourds et massifs 
pachydermes, les s u i d é s nous semblent encore 
des an imaux é l é g a n t s . Us ont le t ronc c o m p r i m é 
l a t é r a l e m e n t , les jambes minces et é l a n c é e s , les 
doigts d i sposé s par paires ; les m é d i a n s , é t a n t les 
plus grands, a t te ignent le sol et por ten t t o u t le 
poids du corps. L e u r t ê t e est presque conique, 
leur museau obtus, l eu r queue mince , longue, 
e n r o u l é e , l eu r corps couvert de soies. I ls on t les 
oreilles de grandeur moyenne, o rd ina i rement 
droites ; les yeux petits et ob l iquement fendus. 
L a femel le a des mamelles ventrales et t r è s - n o m 
breuses. 

L e squelette (fig. 346) est plus ou moins for te
men t c h a r p e n t é . On y compte de 13 à 14 v e r t è 
bres dorsales, de 5 à 6 lombaires , de 4 à 6 sa
c r é e s , et de 9 à 20 caudales. L e d iaphragme est 

i n s é r é à la o n z i è m e v e r t è b r e dorsale. Les c ô t e s 
sont é t r o i t e s et arrondies. 

Chez tous les s u i d é s , i l existe les t ro is e s p è c e s 
de dents à chaque m â c h o i r e . Les incisives sont 
au nombre de 2 à 3 paires ; elles t omben t pres
que toutes quand l ' an ima l v i e i l l i t . Les canines 
sont souvent t r è s - d é v e l o p p é e s , et prennent le 
n o m de boutoi rs ; elles sont t r iangula i res , fortes, 
r e c o u r b é e s en h a u t ; les i n f é r i e u r e s , b ien plus 
fortes que les s u p é r i e u r e s , sont l 'arme la plus 
te r r ib le de ces animaux. Les molaires sont c o m 
p r i m é e s , mul t i luberculeuses et de nombre va
r iable . 

Les muscles labiaux, sur tout ceux de la l èv re 
s u p é r i e u r e , sont t r è s - f o r t s et permettent à l ' a n i 
mal de f o u i r la terre avec son g r o i n . Les suidas 
ont des glandes salivaires t r è s - d é v e l o p p é e s , l'es-
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Fig. 346. Squelette de Suidé. (Porc domestique.) 

tomac a r rondi , le c œ c u m t r è s - g r a n d , l ' in tes t in 
d i x fois aussi long que le corps. Quand l ' an ima l 
est bien n o u r r i , i l se d é p o s e sous sa peau une 
couche de graisse, q u i peut avoir plusieurs cen
t i m è t r e s d ' é p a i s s e u r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les s u i d é s 
habi tent toutes les parties d u monde , la N o u 
velle-Hollande e x c e p t é e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils se t i e n 
nent dans les grandes f o r ê t s humides et m a r é 
cageuses de la plaine et de la montagne, dans les 
f o u r r é s , les buissons, les prairies à hautes herbes. 
Tous recherchent le voisinage de l 'eau ; ils se gî
t en t dans les marais, au bo rd des r i v i è r e s et des 
lacs; se vaut rent dans la vase, et se reposent soit 
dans la fange, soit dans l 'eau. Une e s p è c e se r é 
fug ie dans des t rous , sous les racines des arbres. 

Les s u i d é s , sont pour la p lupar t , des an imaux 
sociables; mais ra rement ils se r é u n i s s e n t en 
troupes b ien nombreuses. Une e s p è c e m ê m e 
v i t par paires. 

Leurs habitudes sont g é n é r a l e m e n t nocturnes ; 
m ê m e là o ù i ls n 'on t à c ra indre a u c u n danger, 
i ls ne vaguent que la n u i t . I ls ne sont po in t , i l 
s'en f a u t , aussi lourds et aussi maladroi t s qu ' i l s 
le paraissent. Leurs mouvements sont re la t ive
m e n t faciles ; l eu r marche est assez a i s é e , leur 
course rapide. Tous nagent t r è s - b i e n , mais pas 
longtemps ; une e s p è c e , cependant, va d 'une î le à 
l ' au t re , à travers des bras de mer . L e u r galop est 
une suite de bonds r é g u l i e r s . 

De tous leurs sens, l 'oufe et l ' odora t sont les 
m i e u x d é v e l o p p é s . Leur s yeux peti ts et stupides ne 
paraissent pas avoir une grande p o r t é e visuelle ; 
leur g o û t et l eur toucher semblent assez obtus. 
Tous sont prudents , p lus ieurs m ê m e craintifs . 
I l s f u i e n t devant le danger ; mais , quand ils sont 
poursuivis , i ls t i ennen t t ê t e courageusement ; ils 
a t taquent m ê m e par fo i s l eu r adversaire, cher
chent à le renverser, à le blesser à coups de bou
to i r , et se servent de cette a rme t e r r ib le avec 
autant d'adresse que de fo rce . Les m â l e s d é f e n 
dent l eur femel le et leurs pet i ts , et se sacrifient 
pour eux. L e u r in te l l igence est b o r n é e ; ils ne 
sont pas susceptibles d ' é d u c a t i o n ; leurs f a c u l t é s , 
d 'a i l leurs , n 'en f o n t n u l l e m e n t des an imaux 
a g r é a b l e s . 

L a voix des s u i d é s est u n g rognement pa r t i 
c u l i e r ; on ne peut pas d i re q u ' i l soit h a r m o n i 
que, mais i l est n é a n m o i n s l 'expression d 'un 
grand contentement . 

Les s u i d é s sont omnivores , dans tou te l 'ac
cept ion d u m o t . T o u t ce q u i est mangeable leur 
est b o n . U n pe t i t n o m b r e se nourr issent ex
clusivement de v é g é t a u x , de racines, d'herbes, 
de f r u i t s , de bulbes, de c h a m p i g n o n s ; les autres 
d é v o r e n t , en outre des insectes, des cheni l les , 
des mol lusques , des vers, des l é z a r d s , des sou
r i s , des poissons m ê m e , et sur tout des cha
rognes. A u c u n ne peut se passer d'eau. L e u r 
v o r a c i t é est si c o n n u e , q u ' i l est i n u t i l e d'en 
p a r l e r ; c'est en elle que se r é s u m e n t toutes 
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leurs p r o p r i é t é s , leur m a l p r o p r e t é e x c e p t é e , q u i 
a va lu aux races domestiques le m é p r i s de 
l ' homme. 

Les s u i d é s compten t p a r m i les m a m m i f è r e s 
les plus f é c o n d s : le nombre de leurs petits varie 
de u n à v ing t -qua t re . Dans peu d ' e s p è c e s , les f e 
melles n 'ont que quelques peti ts à chaque p o r t é e . 
Ceux-ci sont des c r é a t u r e s charmantes , gaies, 
agiles, et b ien propres à p la i re , s i , à peine n é s , i ls 
n ' é t a i e n t d é j à aussi malpropres que leurs parents. 

Chasse. — Les s u i d é s sauvages causent de 
grands d é g â t s aux cul t ivateurs ; l eu r p r é s e n c e 
est incompat ib le avec le d é v e l o p p e m e n t de l 'a
gr icu l tu re . Aussi on t - i l s presque disparu de l ' E u 
rope, et sont-ils act ivement c h a s s é s par tou t où 
l ' homme a é t a b l i sa d o m i n a t i o n . L e u r chasse 
passe pour u n des plaisirs les plus nobles ; elle est 
t r è s - a t t r a y a n t e , car l ' o n a affa i re à des an imaux 
qu i savent au besoin vendre c h è r e m e n t leur v ie . 

Dans le N o r d , l ' h o m m e est l ' ennemi le plus 
redoutable des s u i d é s sauvages. A u sud des t ro 
piques, les grands f é l i e n s et les grands chiens 
les poursuivent ac t ivement et en d é t r u i s e n t un 
grand nombre . Les renards, les chats de pet i te 
tai l le , les oiseaux de p ro ie , ne s 'attaquent qu'aux 
jeunes, et encore avec prudence, car l eur m è r e 
les d é f e n d vigoureusement . 

C a p t i v i t é . — Peu d ' ê t r e s sont aussi faciles à 
apprivoiser que les s u i d é s ; mais peu , aussi, re
passent aussi f ac i l ement à l ' é t a t sauvage. U n 
jeune sanglier s 'habitue r ap idemen t à une 
é t a b l e sombre et sale ; u n j eune porc , q u i est 
mis en l i b e r t é , ressemble au bou t de quelques 
a n n é e s à u n sanglier ; i l est m ê m e p lus m é c h a n t 
et plus courageux. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les d é g â t s que cau
sent les e s p è c e s sauvages surpassent de beau
coup l ' u t i l i t é qu 'on t pour nous l eu r peau et leur 
chair ; mais les e s p è c e s q u i v iven t en c a p t i v i t é , 
nous sont devenues indispensables, et sont comp
t é e s , avec raison, au nombre des an imaux domes
tiques les plus e s t i m é s . 

LES SANGLIERS OU COCHONS — SUS. 

Die Schweine, The Swines. 

Tous les sangliers se ressemblent beaucoup et 
par l eur c o n f o r m a t i o n et par leurs m œ u r s . Les 
faibles d i f f é r e n c e s qu ' i ls p r é s e n t e n t r é s i d e n t dans 
leur s t ruc ture plus ou moins lourde , et dans la 
f o r m e de leurs dents, sur tout des molaires. 

Quelques naturalistes ont d i s t r i b u é les san
gliers en plusieurs groupes. L e p remie r de ces 

groupes r en fe rme les sangliers p roprement d i t s , 
don t les c a r a c t è r e s g é n é r a u x sont t rop connus 
pour que nous ayons besoin de les ind iquer . Nous 
passerons donc i m m é d i a t e m e n t à l 'h is to i re des 
e s p è c e s , 

1° Les sangliers proprement dits. 

LE SANGLIER ORDINAIRE — SUS SCROFA. 

Das Wildschwein, The wild Boar. 

Caractères. — Le sanglier (Pl. XXXVI) est 
u n v igoureux an ima l , de p r è s de 2 m è t r e s de 
long , sans compter la queue q u i mesure plus de 
30 cent. ; i l a 1 m è t r e de hauteur au gar ro t ; son 
poids, selon q u ' i l habite t e l ou t e l canton, et selon 
la n o u r r i t u r e , varie entre 100 et 250 k i l o g r a m 
mes. Les sangliers des marais sont plus grands 
que ceux des f o r ê t s s è c h e s ; ceux des î l es de la 
M é d i t e r r a n é e ne sont pas à comparer à ceux 
d u cont inent . 

Le sanglier ressemble beaucoup à son descen
dant domest ique ; i l a le corps p lus cou r t , plus 
r a m a s s é ; les jambes plus for tes , la t ê t e p lus 
a l l o n g é e et plus a i g u ë ; les oreil les plus droites, 
plus longues, plus pointues ; les boutoirs plus 
d é v e l o p p é s . Sa couleur varie : elle est en g é n é 
r a l noire ; les sangliers gr is , roux , blancs ou ta
c h e t é s , sont rares. Les jeunes sont gris r o u x , 
avec des raies j a u n â t r e s , d i r i g é e s d ' a r r i è r e en 
avant, et q u i disparaissent dans le cours d u p re 
mier mois . L e corps est recouver t de soies l o n 
gues, roides, souvent d iv i sées à leur p o i n t e ; entre 
elles se t rouve u n duvet plus o u moins abondant , 
suivant les saisons. Sous le cou , et au bas-
ventre, les soies sont d i r i g é e s en avant ; elles se 
d i r igen t en a r r i è r e sur t ou t le reste d u corps, et 
f o r m e n t , sur le dos, une sorte de c r i n i è r e . Elles 
sont o rd ina i r emen t noires ou d 'un b r u n f o n c é ; 
leur pointe est j a u n â t r e , grise ou rousse, ce q u i 
donne à la couleur g é n é r a l e une teinte u n peu 
plus claire . Les orei l les sont d ' un b r u n no i r ; la 
queue, le g r o i n , la par t ie i n f é r i e u r e des j a m 
bes et des sabots sont noirs ; la couleur des soies 
de la par t ie a n t é r i e u r e de la face varie ordinai re
ment . On regarde g é n é r a l e m e n t les sangliers 
roux , t a c h e t é s , ou mi-par t ie n o i r s , mi-par t ie 
b lancs , comme des descendants de cochons 
domestiques q u ' o n a l â c h é s autrefois , pour aug
menter le nombre de ce g ib ie r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le sanglier 
est le seul pachyderme d 'Europe. A la grande 
jo ie des cu l t iva teurs , au grand chagr in des chas
seurs, i l est m e n a c é d'une d i spa r i t ion prochaine 
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Aut re fo i s i l é t a i t t r è s - r é p a n d u ; ma in tenan t on 
ne le t rouve plus que dans quelques parties de 
l 'Europe. I l est encore t r è s - c o m m u n en Asie et 
dans le no rd de l ' A f r i q u e . A u nord , i l ne d é p a s s e 
pas le 55 e d e g r é de la t i tude . I l manque dans tous 
les pays q u i sont au n o r d des c ô t e s de la B a l t i 
que : dans les uns, i l a é t é d é t r u i t , i l n 'a jamais 
ex i s t é dans les autres. Les tentatives d 'accl imata
t i o n q u i y ont é t é faites depuis 4720 jusqu 'en 
1751, sous le r è g n e de F r é d é r i c I e r , n 'on t a m e n é 
aucun r é s u l t a t . E n Al lemagne , sans t en i r compte 
de ceux q u i vivent dans des parcs, on ne t rouve 
plus de sangliers que dans les montagnes de la 
T h u r i n g e , dans la f o r ê t Noire et dans le Riesen-
gebirge. 

Les sangliers sont plus communs en Pologne, 
en Galicie, en Hongr ie , dans le sud de la Russie, 
en Croatie, en Grèce et en Espagne. E n Asie , on 
les rencontre depuis la zone t e m p é r é e de la S i b é 
rie et de la grande Tar tar ie , j u s q u ' à l 'Himalaya . 
D ' a p r è s plusieurs auteurs, le sanglier des Indes 
ne serait nu l l emen t le m ê m e . L ' e s p è c e est t r è s -
commune dans le no rd de l ' A f r i q u e , à Maroc , 
à Alger , à Tun i s , en É g y p t e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le sanglier 
recherche les endroits humides et m a r é c a g e u x , 
les f o r ê t s comme les l i eux couverts de hauts 
et épa i s roseaux. En Europe , i l p r é f è r e les grands 
bois; en Asie et en A f r i q u e , i l se g î t e au m i l i e u 
des marais ou des grandes f o r ê t s . Dans plusieurs 
loca l i t és d ' É g y p t e , les sangliers habi tent toute 
l ' a n n é e , sans jamais les qu i t t e r , les plantat ions de 
cannes à sucre. Us mangent les cannes, se v a u 
t ren t dans l 'eau, et s'y t rouvent si b ien qu 'on ne 
peut les en fa i re d é g u e r p i r . Dans le Delta , i ls se 
logent dans les endroits couverts de hautes 
herbes et de roseaux, et dans toute la Basse-
É g y p t e , i ls f r é q u e n t e n t les buissons qu i r ecou
vrent les digues. 

Dans les f o r ê t s , i ls se choisissent d 'o rd ina i re 
des f o u r r é s à sol h u m i d e . Dans l ' Inde , ils h a b i 
ten t des f o u r r é s é p a i s et buissonneux, qu 'on ne 
peut l eu r fa i re abandonner. L à , le sanglier se 
creuse u n t r o u assez grand pour pouvo i r s'y l o 
ger en ent ier . Quand i l le peut , i l tapisse son 
bouge de mousse, d'herbes et de feui l les s è c h e s , 
et s'y f a i t une couche aussi douce que possible. 
Tous les sangliers d'une bande se vaut rent dans 
le m ê m e bouge, la t ê t e t o u r n é e vers le centre. 
En hiver, les sangliers se couchent volont iers sur 
des amas de pai l le et de roseaux, et le chas
seur, en s 'approchant, vo i t t o u t à coup u n de ces 
amas se mouvo i r et se m é t a m o r p h o s e r en une 
bande de sangliers. L ' a n i m a l re tourne chaque j o u r 

à son bouge ; la bande e n t i è r e n 'en occupe une 
seuleque l ' h i v e r . E n é t é , l e s s a n g l i e r s , à l ' except ion 
des v ieux m â l e s q u i on t des habi tudes solitaires, 
changent de demeure et deviennent a ins i nuisi
bles. Les sangliers sont g é n é r a l e m e n t sociables. 
J u s q u ' à l ' é p o q u e d u r u t , les laies v iven t avec les 
jeunes m â l e s . L e j o u r , t ou t e la bande est non
cha lamment é t e n d u e dans son bouge ; le soir, 
elle cherche sa n o u r r i t u r e . Les sangliers res
tent d 'abord sous bois et dans les c l a i r i è r e s ; ils 
f o u i l l e n t le sol , o u cou ren t à u n é t a n g dans le
quel i ls se vaut rent . Ce ba in p a r a î t l eu r ê t r e n é 
cessaire; i l s f o n t souvent plusieurs lieues pour 
pouvo i r le prendre . Ce n'est que quand tou t est 
t r anqu i l l e qu ' i l s en t ren t dans les champs, et, 
une fois i n s t a l l é s , i l s ne les q u i t t e n t pas" faci le
ment . Quand les b l é s commencen t à m û r i r , i l 
est f o r t d i f f i c i l e de les en é l o i g n e r ; i ls mangent 
encore moins qu ' i l s ne d é t r u i s e n t sous leurs pas. 
Ils saccagent souvent de grandes é t e n d u e s de 
t e r r a in . Dans les f o r ê t s et dans les prair ies , ils 
cherchent des t ru f f e s , des vers, des larves d ' in 
sectes ; en au tomne et en h iver , des glands, des 
f a î n e s , des noisettes, des c h â t a i g n e s , des pommes 
de te r re , des raves. I l s m a n g e n t de t o u t : des 
an imaux mor t s , et m ê m e les cadavres de leurs 
semblables ; mais j ama i s i ls n 'a t taquent n i m a m 
m i f è r e s , n i oiseaux vivants p o u r les d é v o r e r 

L e sanglier a beaucoup de points communs 
avec le cochon domest ique , et l ' on peut con
c lure de l ' u n à l ' au t re . N a t u r e l l e m e n t , le san
gl ier est u n ê t r e p lus p a r f a i t que son parent d é 
g r a d é par l 'esclavage. Tous ses mouvements sont 
rapides et i m p é t u e u x , q u o i q u ' u n peu lourds et 
maladro i t s . Sa course est assez v ive , et i l va or
d ina i rement d r o i t devant l u i . L a m a n i è r e dont i l 
p é n è t r e dans u n f o u r r é , d 'apparence i m p r a t i 
cable, est s i n g u l i è r e . Sa t ê t e po in tue , son corps 
é t r o i t paraissent t o u t à f a i t c o n f o r m é s pour l u i 
permet t re de se f r aye r u n passage dans des en
droi t s o ù un aut re a n i m a l ne saurait t r ouve r un 
passage. Son g r o i n trace l a voie , le corps le 
sui t , et a ins i i l s'avance c o m m e une f l è c h e . J 'ai 
souvent v u , en É g y p t e , les sangliers c o u r i r dans 
les roseaux des digues et dans les plantat ions de 
cannes à sucre ; i ls c i r cu la i en t dans les endroi ts 
les plus é p a i s , c o m m e s'ils y avaient t r o u v é des 
routes l a rgement t r a c é e s . Les marais et les bras 
de mer ne les a r r ê t e n t pas; i ls les t raversent à la 
nage, et o n a v u des cochons domest iques passer 
d une î le à une au t re . L a s t ruc tu re de ces an i 
m a u x l eu r r e n d d 'a i l leurs la nage f ac i l e . L e u r 
corps en f o r m e de poisson, l eu r é p a i s s e couche 
de graisse, l e u r permet ten t de se soutenir sur 
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l 'eau, et i l ne l eu r f a u t que f a ib lemen t agi ter 
les jambes pour pouvoi r rapidement avancer. 

Tous les sangliers sont prudents et v ig i lants , 
sans qu 'on puisse les t ra i te r de c r a in t i f s ; car ils 
peuvent se f ier à leur force et à leurs armes f o r 
midables. Us entendent et flairent t r è s - b i e n , 
mais voient m a l , comme on a souvent occasion 
de le constater à la chasse. A u c u n autre g ibier ne 
vient comme l u i sur le chasseur, quand c e l u i - c i 
se t ient t r anqu i l l e et sous le vent , et aucun autre 
animal ne se laisse approcher d'aussi p r è s . Sou
vent, en É g y p t e , quand j e chassais les oiseaux 
d'eau, j e suis a r r i v é j u s q u ' à c i n q pas d 'un san
glier, sans q u ' i l p a r û t s 'apercevoir de m o n ap
proche ; c ' é t a i t t rop t a r d pour son salut, car là 
où la chasse est l i b r e , quand o n vo i t devant soi 
un beau et f o r t sanglier, on ne r é s i s t e po in t à la 
tentation d'essayer la justesse de sa carabine. 

On ne peut pas d i r e que le sanglier ai t u n 
goû t d é p r a v é , car l o r s q u ' i l a de la n o u r r i t u r e en 
abondance, i l sait t ou jou r s chois i r les mei l leurs 
morceaux. On ne peut n o n plus l u i refuser le tact . 

Son inte l l igence est moins b o r n é e qu 'on ne 
l 'admet g é n é r a l e m e n t . E n somme, le sanglier est 
doux; mais h a r c e l é par le ch ien , son ennemi le 
plus a c h a r n é , i l t i e n t t ê t e e tcherche à donner des 
coups de bou to i r . Quant à l ' h o m m e , i l f au t é g a 
lement q u ' i l s o i t p r o v o q u é p o u r l 'a t taquer. A i n s i , 
i l ne fa i t r i en à l ' h o m m e ; i l ne s ' i n q u i è t e n u l l e 
ment d'une personne q u i passe t r a n q u i l l e m e n t , 
et ne prend m ê m e - p a s la f u i t e . Mais l 'excite-t-on, 
i l devient f u r i e u x , et se p r é c i p i t e en aveugle sur 
l'assaillant. D i e t r i c h de W i n c k e l l raconte que, 
dans sa jeunesse, i l f u t u n j o u r f o r c é de pousser 
son cheval à toute vitesse p o u r se soustraire à la 
fu reu r d 'un sanglier, auque l , en passant, i l 
avait l a n c é u n coup de foue t . 

« Le chasseur, d i t - i l , do i t se t en i r en garde 
d 'un sanglier b l e s sé . I l f o n d sur l u i avec une v i 
tesse surprenante. Ses boutoirs f o n t des blessures 
dangereuses; mais ra rement i l s ' a r r ê t e , et plus 
rarement encore i l revient sur ses pas. Si l ' on ne 
perd pas la t ê t e , i l f a u t laisser le sanglier arr iver 
tout p r è s de soi, puis se r é f u g i e r d e r r i è r e u n 
arbre, ou seulement fa i re u n saut de c ô t é ; le 
sanglier, n ' é t a n t pas habi le à se re tourner , passe 
outre. Si l ' on ne peut se sauver a insi , i l ne reste 
plus q u ' à se je te r par te r re , l ' an ima l ne pouvant 
frapper que de bas en haut , et n u l l e m e n t de haut 
en bas. » 

L a laie entre moins vi te en f u r e u r que le m â l e ; 
mais elle n 'estpas moins courageuse que f u i . E l l e 
f a i t des blessures moins dangereuses, et cepen
dant elle est plus t e r r ib le , en ce qu'el le s ' a r r ê t e 

devant l 'ob je t de sa c o l è r e , le fou le aux pieds, le 
m o r d et l u i e n l è v e ainsi des morceaux de chai r . 
On ne peut , en p r é s e n c e d'une laie, se "jeter à 
terre , et si le chasseur n'a pas d 'arme à f e u , i l 
ne l u i reste q u ' à t i r e r son couteau de chasse, et à 
se conf ier dans sa force et son adresse. Les jeunes 
sangliers, les marcassins d ' un an e u x - m ê m e s , lors
qu ' i l s sont a c c u l é s , a t taquent parfois l ' h o m m e , 
mais sans pouvoi r le mord re beaucoup. 

A vo i r les boutoirs d u sanglier, on j u g e que 
cette arme est t e r r ib l e . Les m â l e s se d i s t in 
guent des laies en ce qu ' i l s sont m i e u x a r m é s . 
A deux ans, ces dents apparaissent ; à t ro is a n i , 
celles de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e prennent u n 
plus grand d é v e l o p p e m e n t , se d i r igen t en haut , 
et se recourbent l é g è r e m e n t . Les s u p é r i e u r e s se 
recourbent de m ê m e en haut , en s ' é c a r t a n t de 
la m â c h o i r e , mais elles n 'ont pas la m o i t i é de la 
longueur des i n f é r i e u r e s . Les boutoirs sont d 'un 
blanc b r i l l a n t , aigus et pointus , et le deviennent 
t ou jou r s plus par le f ro t t emen t . Plus l ' an ima l 
est â g é , plus l eu r courbure est p r o n o n c é e , plus 
aussi i ls deviennent forts et longs. Chez le vieux 
sanglier, le bou to i r i n f é r i e u r se recourbant pres
que par-dessus le g ro in , i l ne l u i reste plus que 
le b o u t o i r s u p é r i e u r pour combat t re . Les bles
sures faites par ces armes sont t r è s - d a n g e r e u s e s ; 
elles sont mor te l les , quand u n organe noble est 
a t te in t . Le sanglier les enfonce dans les jambes 
ou le ventre de son adversaire, puis , relevant la 
t ê t e et la renversant en a r r i è r e , i l f a i t d ' un coup 
une plaie profonde et é t e n d u e ; i l perce tous les 
muscles de la cuisse j u s q u ' à l'os ou d é c o u d les 
parois abdominales et d é c h i r e les intestins. 

De for ts sangliers a t taquent des an imaux 
beaucoup plus grands qu'eux ; ils peuvent o u 
v r i r à u n cheval le ventre et la po i t r ine . Ceux 
de six et de sept ans sont plus dangereux que 
ceux d 'un â g e plus a v a n c é , dont lesboutoirs sont 
fo r t ement r e c o u r b é s en dedans. 

E n cas de danger , les sangliers se p r ê t e n t 
un m u t u e l appui ; l a m è r e sur tout d é f e n d ses 
petits avec courage. Une laie q u i a de jeunes 
marcassins est u n a n i m a l des plus redoutables; 
lo r squ 'on l u i a e n l e v é son pe t i t , elle ne cesse la 
poursui te que quand elle a p u le reprendre . 

La voix d u sanglier ressemble t o u t à f a i t à 
celle d u cochon domest ique. Quand i l marche 
t r anqu i l l emen t , i l f a i t entendre u n grognement 
q u i marque sa sat isfact ion. 

Les laies et les marcassins, quand i ls souf f ren t , 
poussent des cris de douleur . Le m â l e , par con
t re , reste s i lencieux, quelque blessure q u ' i l a i t 
r e ç u e . Sa vo ix est plus sourde que celle de la 
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laie, et consiste parfois en u n mugissement : on 
l 'entend sur tout quand l ' an ima l sent u n danger . 

La saison du r u t commence à la fin de no
vembre, et dure de quatre à c i n q , et p e u t - ê t r e 
six semaines. Les laies q u i sont en r u t et met ten t 
bas deux fois l 'an, proviennent sans doute de 
cochons domestiques redevenus libres ; celles q u i 
sont r é e l l e m e n t d 'or ig ine sauvage, ne sont en r u t 
qu'une fois par an. Les jeunes peuvent se repro
duire à d ix -hu i t ou dix-neuf mois . A l 'approche 
de la saison des amours , les solitaires se j o i g n e n t 
aux t roupeaux, en chassent les m â l e s les plus 
faibles, et courent avec les laies. Les m â l e s de 
m ô m e force se l iv ren t des combats longs et 
a c h a r n é s ; rarement i ls se por tent des coups 
mortels ; ils se frappent sur les boutoirs ou sous 
le ventre. Lorsque les deux combattants sont 
de m ê m e force , l 'issue de la lu t te reste i n d é c i s e , 
et ils finissent par se supporter l ' u n l ' au t re . 

D i x - h u i t ou v ing t semaines a p r è s l 'accouple
ment , la laie met bas, la jeune de quatre à s ix, 
la viei l le de onze à douze marcassins. E l l e s'est 
p r é p a r é e dans u n f o u r r é soli taire une couche 
recouverte de mousse, de feuil les et d 'aiguil les 
de sap in ; elle y reste c a c h é e pendant quinze 
jours avec sa jeune p r o g é n i t u r e , qu'elle ne qui t te 
que juste le temps q u ' i l faut pour manger . B ien 
tôt , elle l ' e m m è n e avec e l le , et souvent plusieurs 
laies se rencontrent et survei l lent en c o m m u n 
leurs marcassins. L ' u n e d'elles v ient -e l le à p é r i r , 
les autres se chargent des orphe l ins . 

Une bande de ces petits animaux o f f r e u n i n 
t é r e s s a n t spectacle. Les marcassins sont des 
c r é a t u r e s charmantes : l eur pelage t a c h e t é est 
t r è s - j o l i ; l eu r gentillesse, leur v ivac i t é contras
tent vivement avec la paresse et la lourdeur de 
leurs parents. Les laies marchent en avant, s é 
rieuses ; d e r r i è r e elles, courent les petits, c r ian t , 
grognant , se dispersant, se r é u n i s s a n t , s ' a r r ê t a n t , 
faisant quelque lourde culbute , ou entourant l eur 
m è r e , la f o r ç a n t à s ' a r r ê t e r , l u i demandant à 
teter. C'est là leur m a n è g e de toute la n u i t ; et 
le j o u r , cette bande tu rbu len te peut à peine 
rester t r anqu i l l e dans le bouge, elle est c o n t i 
nuel lement en mouvement . 

« Rien , d i t W i n c k e l l , ne surpasse le courage 
et la hardiesse avec laquelle la laie d é f e n d ses 
petits ou ceux qu 'e l le a a d o p t é s . A u premier c r i 
d 'un marcassin, elle arr ive , m é p r i s a n t le danger, 
et f o n d sur l 'agresseur,quel q u ' i l soit. U n h o m m e , 
dans une promenade à cheval, rencontra de pe
ti ts marcassins et vou lu t en enlever u n . A peine 
ce lu i -c i ava i t - i l p o u s s é u n g é m i s s e m e n t que la 
m è r e arr ive , poursu i t le ravisseur, s ' é l a n c e sur 
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le cheval et cherche à le m o r d r e au p i e d ; 
l ' h o m m e , pour en finir, l u i ayant l a n c é son pe t i t , 
elle le p r i t soigneusement dans sa bouche , et re
j o i g n i t avec l u i sa f a m i l l e . » 

On estime à v i n g t o u t ren te ans l ' â g e auquel 
peut a t te indre u n sanglier. L e cochon domest i 
que ne v i t pas aussi longtemps ; la c a p t i v i t é , le 
manque de n o u r r i t u r e convenable a b r è g e n t no
tablement sa vie . Les sangliers ne sont pas ex
p o s é s à u n grand nombre de maladies . Des froids 
excessifs, une neige é p a i s s e q u i les e m p ê c h e de 
t rouver l eu r n o u r r i t u r e , ou q u i , lorsqu'el le est 
r e v ê t u e d 'une couche de glace, l eu r blesse les 
pattes, causent la m o r t d 'un assez g rand nombre . 

Dans nos c o n t r é e s , leurs ennemis sont le loup , 
le l ynx , et m ê m e le renard , q u i se hasarde par
fois à enlever u n jeune marcassin. Dans le Sud, 
ils sont souvent la v i c t i m e des grands f é l i e n s . 

Chasse. — Mais c'est l ' h o m m e q u i reste t o u 
jours leur adversaire le plus dangereux. De tout 
temps, la chasse d u sanglier a é t é r e g a r d é e comme 
u n noble pla is i r , et encore a u j o u r d ' h u i le chas
seur y expose parfois sa v ie . 

Chez nous, main tenant , cette chasse n'est plus, 
à v ra i d i r e , q u ' u n j e u : elle n'est plus u n combat 
contre u n an ima l f u r i e u x et dangereux. Les 
hauts personnages ne peuvent plus exposer aussi 
à la l é g è r e la vie de leurs vassaux. I l s se mettent 
en s û r e t é pour t i r e r les sangliers q u ' o n leur ra
bat, et laissent nob lement tous les dangers à 
leurs p iqueurs et à leurs t raqueurs . U n'est plus 
quest ion de lu t t e chevaleresque entre le chas
seur et son gibier . C'est au plus si quelques 
chiens ou u n ma lheureux paysan sont b l e s sé s . 
Quand l ' a r b a l è t e et l ' é p i e u é t a i e n t les seules armes 
e m p l o y é e s à la chasse d u sanglier , i l en é ta i t 
au t rement . L ' é p i e u consistait en une pique à 
f e r large, à doub le t r anchan t , et m u n i e d ' un c ro
chet. On se m e t t a i t avec cette a rme en face de 
l ' an ima l : d 'une m a i n on la ma in t ena i t solide
men t contre le corps, de l ' au t re o n l u i donnai t 
la d i r ec t ion voulue, et dans sa course f u r i b o n d e 
l ' an ima l venait s'y enfe r re r . On la d i r igea i t de 
f a ç o n qu 'e l le f r a p p â t le sanglier au-dessus d u 
s te rnum et l u i p e r ç â t le c œ u r . Pour les san
gliers de moyenne t a i l l e , o n employa i t le cou
teau de chasse; le chasseur a f f e r m i sur sa j a m b e 
gauche fléchissait u n peu le genou d r o i t , et y 
appuyai t la p o i g n é e de son couteau q u ' i l tenait 
de la m a i n dro i te ; le sanglier se p r é c i p i t a i t dans 
sa f u r e u r aveugle sur cette a rme m e u r t r i è r e . 

11 va de soi que cette chasse, q u i n'est p lus en 
usage en Europe , exigeai t autant de courage que 
d'adresse pour que le chasseur en s o r t î t sain et 
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Fig. 347. Le Sanglier à oreilles en pinceau. 

sauf. Celle que l ' o n pra t ique encore à peu p r è s 
dans tou t le Sud la rappelle u n peu. Les B é d o u i n s 
du Sahara et les Indiens chassent à cheval et per
cent le sanglier de leurs lances. S'ils on t m a n q u é 
leur coup, ils é c h a p p e n t g r â c e à leur bonne m o n 
ture, mais à l ' ins tan t i ls reviennent à la charge et 
frappent l ' an ima l de nouveau, j u s q u ' à ce q u ' i l 
meure. E n É g y p t e , nous chassions le sanglier, 
a r m é s de carabines et de couteaux de chasse. Dans 
les cannes à sucre i l ne f a l l a i t pas songer à le 
poursuivre ; nous n 'aurions p u en fa i re sor t i r le 
gibier, sans d é t r u i r e toute la p lan ta t ion . Nous 
cherchions, à cet effet , des endroi ts p lus favora
bles, et g r â c e à l 'abondance de ces an imaux , 
nous avions la cer t i tude d ' ê t r e p a y é s de nos 
peines. Une a p r è s - m i d i , en me p romenan t s imple
ment p a r m i les roseaux, sans t raqueurs , j e t u a i 
c inq sangliers, et une autre fois t ro is , dans une 
chasse à t raque, au m i l i e u des prair ies d u Del ta . 
Dans ces circonstances, i l s'agissait pour nous de 
b ien viser ; si nous n'avions fa i t que les blesser, ces 
an imaux se seraient p r é c i p i t é s sur nous avec rage, 
et i ls é t a i e n t assez for ts pour nous fa i re c h è r e m e n t 
paye r nos attaques. Cependant jamais nous n 'en 
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a r r i v â m e s à fa i re usage d u couteau. Les sangliers 
é t a i e n t d 'ordinai re à si peti te distance, q u ' i l é t a i t 
d i f f i c i l e de les manquer . Une seule fo is , u n de mes 
compagnons en blessa u n l é g è r e m e n t : l a chose 
al la i t devenir s é r i e u s e , si j e n'avais e n v o y é une 
balle m e u r t r i è r e à l ' an ima l avant q u ' i l e û t at teint 
m o n a m i . 

Le sanglier se d é f e n d vigoureusement contre 
les chiens. On se servait autrefois , pour l u i fa i re 
l a chasse, de chiens s p é c i a u x (1) for ts , courageux, 
rapides. Les uns levaient le sanglier , les autres 
le co i f fa ien t . Avant qu ' i l s eussent p u saisir leur 
ennemi aux oreil les, plus d ' u n é t a i t b lessé , avait 
le ventre d é c o u s u . Des deux c ô t é s , on d é p l o y a i t 
la m ê m e valeur, mais sous les coups de h u i t o u 
n e u f chiens, le sanglier devait f ina lement suc
comber . I l cherchai t à se couvr i r les d e r r i è r e s ; i l 
s 'acculait à u n t ronc d 'arbre , à u n buisson, et 
f r appa i t à droi te et à gauche. Les premiers as
saillants é t a i e n t les plus meur t r i s . Mais une fois 
que l ' u n avait m o r d u , i l ne l â c h a i t plus , et se 
laissait p l u t ô t t r a î n e r plusieurs centaines de pas. 

(1) Voyez t. I, p. 440. 

I ï — 193 



746 L E S M U L T I O N G U L É S O U P A C H Y D E R M E S . 

Le sanglier é t a i t ainsi main tenu j u s q u ' à l ' a r r i v é e 

d u chasseur. 
U s a g e » e t p r o d u i t s . — La chai r d u sanglier 

est e s t i m é e à juste t i t r e . E l le a la succulence de 
la viande de cochon et le g o û t d u gibier . Les 
marcassins sur tout sont excellents. L a hure et 
les gigots sont p a r t i c u l i è r e m e n t r e c h e r c h é s . Les 
saucisses faites avec de la chai r de sanglier sont 
excellentes. A u bo rd des lacs d ' É g y p t e , o ù ces 
animaux sont t r è s - n o m b r e u x , des bouchers eu
r o p é e n s sont o c c u p é s durant des mois entiers à 
chasser ce gibier , i m p u r aux yeux des m a h o m é -
tans, et ils en f o n t des saucisses qu ' i l s vendent 
avec u n beau b é n é f i c e . Pendant la saison d u 
r u t , la viande d u m â l e n'est pas mangeable. 

L a peau et les soies d u sanglier t rouvent aussi 
leur emp lo i . Mais, quelque grande que soit l ' u t i 
l i té de cet an ima l , elle n ' é g a l e jamais les d é g â t s 
q u ' i l cause. 

Nous parlerons ici des diverses espèces que 
l 'on regarde comme les souches d u cochon d o 
mest ique. Ces e spèces sont lesanglier du Japon, 
le sanglier de l'Inde, le sanglier des Papous, le 
sanglier à oreilles en pinceau, le sanglier à masque, 
le sanglier des buissons. 

LE SANGLIER DU JAPON — SUS LEUCOMASTIX. 

Bas japanische ou weissbàrtige Schwein. 

C a r a c t è r e s . — Le sanglier d u Japon, que l ' on 
nomme aussi sanglier à barbe blanche, est t r è s -
voisin d u sanglier ord ina i re , dont i l d i f f è r e par 
la ta i l le plus que par le p o i l et la couleur . I l a le 
t ronc cour t , l a t ê t e a l l o n g é e , les oreilles petites, 
fo r t ement poilues. I l est b r u n f o n c é , avec le 
ventre blanc. Une raie claire par t de l 'angle de 
la bouche et va le l o n g des joues. 

C'est probablement l ' e s p è c e - s o u c h e de la peti te 
race domestique que l ' on c o n n a î t sous le n o m de 
porc ou cochon chinois. 

LE SANGLIER DE L'INDE — SUS CRISTATUS. 

Bas indische Schwein, The wild Boar oflndia. 

C a r a c t è r e s . — Le sanglier de l ' Inde est plus 
pe t i t que notre cochon domest ique. I l a ie corps 
couver t de soies é p a r s e s , le ventre et u n grand 
espace d e r r i è r e les oreilles nus. Les poils de la 
par t ie p o s t é r i e u r e des joues f o r m e n t une sorte 
de barbe ; ceux d u f r o n t et de la nuque s imulen t 
une e s p è c e de c r i n i è r e . L a p lupa r t des soies sont 
noires, avec la poin te d ' u n b r u n j a u n â t r e ; ce 
q u i p rodu i t une robe d 'un b r u n jaune clair , ta 
c h e t é e de n o i r . Les pieds et le museau sont d ' un 
b r u n c l a i r ; le ventre est d ' un blanc sale. 

LE SANGLIER DES PAPOUS — SUS PAPUENSIS 

Das Papusschwein. 

Caractères. — Le sanglier des Papous est de 
tous le plus é l é g a n t . I l a 1 m è t r e à peine de long, 
et de 50 à 54 cent, de haut . Ses jambes sont 
basses, ses oreil les rugueuses en a r r i è r e , ses joues 
et son ventre presque nus. Sa peau est cou
verte de poi ls fins et peu t ou f fu s . I l a le museau 
no i r , le dos n o i r et roux , les membres d'un 
b r u n f o n c é , les joues, la gorge et le ventre 
b lancs , les yeux e n t o u r é s d 'un cercle no i r . Les 
jeunes sont d ' un b r u n f o n c é , avec deux à cinq 
.•aies longi tudina les d ' u n b r u n c la i r . Le m â l e 
n'a pas de bou to i r s . 

Telles sont les t ro i s e s p è c e s - s o u c h e s que l 'on 
rencontre dans les c o n t r é e s asiatiques, qu'elles 
hab i ten t à l ' é t a t sauvage, aussi b i en q u ' à l 'état 
domest ique . 

LE SANGLIER A OREILLES EN PINCEAU 
SUS (CHOEROPOTAMUS) PENICILLATUS. 

Das pinselohrige Schwein, The Bosch Vark. 

Caractères. — Le sanglier à oreilles en pin
ceau (fig. 347) est u n be l an ima l , un peu plus 
pe t i t que le sanglier ; i l a le dos couver t de poils 
fins et é g a u x ; ceux des flancs et d u ventre sont 
longs et u n peu c r é p u s ; la face et les membres 
sont presque nus ; cependant une belle barbepend 
des deux c ô t é s des joues, et un p inceau de poils 
orne les oreil les et le b o u t de la queue. Le dos 
est roux- j aune f o n c é ; la face, les membres et la 
queue sont gris-noir f o n c é ; le sacrum porte 
une raie blanche ; les p inceaux des oreilles sont 
blancs, et u n cercle j a u n â t r e en toure les yeux. 

LE SANGLIER DES BUISSONS 
SUS (CHOEROPOTAMUS) AFRICATSUS. 

Das Buschschwein. 

Caractères. — Le sanglier des buissons est 
recouver t de poils à peu p r è s é g a u x ; ceux de la 
nuque f o r m e n t une c r i n i è r e c o u c h é e ; ceux des 
joues, une barbe assez f o r t e . L e corps est gris 
b r u n , t i r a n t sur le r o u x ; la face est d ' u n gris 
f auve ; la barbe et la c r i n i è r e sont gris b l a n c h â 
t re ; u n cercle n o i r entoure les yeux , et une raie 
no i re marque les joues ; les orei l les et les pattes 
sont d ' un b r u n n o i r f o n c é . 

Quelques naturalistes ne veu len t vo i r dans 
cette e s p è c e qu 'une v a r i é t é de la p r é c é d e n t e * 
mais depuis q u ' o n a p u observer vivants , à c ô t é 
l ' u n de l ' au t re , ces deux an imaux dans les i a r -
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Fig. 348. Le Sanglier à masque. 

dins zoologiques d 'Angle ter re , cette op in ion n'est 
plus soutenable. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces deux es
pèces , encore peu connues, habi ten t le sud et 
l'ouest de l ' A f r i q u e . 

LE SANGLIER A MASQUE — SUS LJRVATUS. 

Das Maskenschwein. 

Caractères. — Le sanglier à masque (fig. 348), 
d ' ap rès P. Gervais, s ' é l o i g n e assez peu de l'es
pèce e u r o p é e n n e par son apparence e x t é r i e u r e , 
mais i l porte sur la face, a u p r è s des canines su
p é r i e u r e s , u n gros tubercu le n u et ve r ruqueux ; 
ses canines o u d é f e n s e s ont aussi une f o r m e u n 
peu d i f f é r e n t e , et sa d e r n i è r e paire de molaires 
s u p é r i e u r e et i n f é r i e u r e est plus cour te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « On le d i t de 
la cô te orientale d ' A f r i q u e et de Madagascar, 
mais i l est douteux q u ' i l vive dans cette î l e . Les 
sangliers à masque qu 'on y signale, si r é e l l e m e n t 
ils y existent, ne sont t r è s - p r o b a b l e m e n t que des 
indiv idus a f r ica ins que les relations commerc i a 
les au ron t t r a n s p o r t é s dans la grande î le à l a 
quel le o n les a a t t r i b u é s à t o r t . » 

2° Les cochons domestiques. 

Das Hausschwein. 

Toutes les espèces que nous venons de passer 
en revue vivent en l i b e r t é , à la f a ç o n du sanglier 
ordinai re ; toutes se laissent fac i lement appr ivo i 
ser, et depuis les temps les plus anciens, elles 
ont pr is rang p a r m i les an imaux domestiques. 
I l n'est pas douteux, cependant, qu'elles n 'aient 
e x e r c é une inf luence directe sur la p roduc t ion 
des diverses races q u i sont soumises à l ' homme . 
On n'est pas a r r i vé j u s q u ' i c i à c o n n a î t r e c o m p l è 
tement les cochons domestiques, les races q u i 
les r e p r é s e n t e n t n 'ayant pas é t é é t u d i é e s à f o n d . 

De nos j o u r s , les cochons domestiques sont rér 
pandus sur la plus grande é t e n d u e de la surface 
du globe. On en rencontre aussi l o i n vers le N o r d 
que s ' é t e n d l ' agr icu l ture . Dans le Sud, i ls vivent 
g é n é r a l e m e n t en p le in air. I ls se plaisent sur tout 
dans les endroits m a r é c a g e u x , et d é g é n è r e n t j u s 
q u ' à u n cer ta in po in t sur les hauts plateaux. Plus 
ils s ' é l è v e n t , plus ils prennent le c a r a c t è r e des 
an imaux des montagnes. L e u r corps devient plus 
pet i t , plus r a m a s s é ; leur t ê t e est plus courte et 
moins poin tue ; l eu r f r o n t , plus large. L e u r cou 



748 L E S M U L T I O N G U L É S 

se raccourc i t et augmente d ' é p a i s s e u r , l ' a r r i è r e -
t r a in s 'arrondit , les pattes deviennent plus for tes . 
E n m ô m e temps, la p roduc t ion de graisse d i 
m i n u e ; i ls sont moins f é c o n d s ; mais leur chair 
acquiert de meilleures q u a l i t é s : elle est plus 

tendre et plus d é l i c a t e . 
Le c l imat , la nature du sol, les croisements ont 

aussi une certaine inf luence sur leur couleur ; 
c'est ainsi que l ' on vo i t te l le robe p r é d o m i n e r 
dans telle c o n t r é e . E n Espagne, paf exemple, on 
ne rencontre g u è r e que des porcs noirs, tandis que 
cette couleur est rare dans le no rd de l 'Europe . 

Les vices de con fo rma t ion ne se rencontrent 
chez aucun animal aussi f r é q u e m m e n t que chez 
les cochons. I l en est à un et à c i n q sabots, et ce 
c a r a c t è r e est souvent h é r é d i t a i r e . Dans le pre
mier cas, les deux sabots a n t é r i e u r s sont s o u d é s 
en u n seul ; dans le second, u n doig t r u d i m e n 
taire se mont re entre les deux doigts a n t é r i e u r s . 
Les cochons à u n sabot se t rouvaient d é j à en 
I l l y r i e du temps des Grecs et des Romains ; au
j o u r d ' h u i , on en rencontre encore en Pologne et 
en Moldavie. 

É l è v e . — On engraisse les porcs dans des 
é t a b l e s , ou b ien on les laisse en l i b e r t é pen
dant une grande partie de l ' a n n é e . Dans le pre
m i e r cas, les an imaux deviennent plus grands 
et plus gras, mais ils sont aussi plus faibles et 
plus sujets aux maladies. Dans le second cas, 
les an imaux engraissent moins , ils sont plus 
hauts sur j ambes , mais aussi plus v igoureux, 
plus courageux et plus i n d é p e n d a n t s . Ce n'est 
pas seulement en A m é r i q u e que l ' on rencontre 
des cochons errants, on en voi t aussi dans la p l u 
par t des provinces russes, dans les P r i n c i p a u 
t é s danubiennes, en G r è c e , en I t a l i e , dans le 
m i d i de la France et en Espagne. E n Scan
dinavie, les cochons errent l ib rement pendant 
t o u t l ' é t é ; on leur met au tour du cou une 
sorte de col l ie r t r iangula i re en bois, q u i les e m 
p ê c h e de p é n é t r e r au travers des c l ô t u r e s . Quand 
o n voyage en N o r w è g e , on les vo i t cour i r t r a n 
q u i l l e m e n t sur les routes, cherchant leur nour
r i t u r e . Dans le sud de la Hongr ie , en Croat ie , en 
Slavonie, en Bosnie, en Servie , en T u r q u i e , en 
Espagne, l ' on abandonne les cochons à eux-
m ê m e s pendant toute l ' a n n é e , et l 'on veil le seu
lement à ce qu ' i l s ne se sauvent po in t . I ls se 
t iennent dans les f o r ê t s , et t rouvent su r tou t 
dans les bois de c h ê n e s de la n o u r r i t u r e en 
abondance. En Espagne, i ls se rencontrent à 
une assez grande a l t i tude : dans la sierra Nevada, 
par exemple, on les vo i t encore à 2,600 m è t r e s 
au-dessus du niveau de la mer . L a l i b e r t é d é v e 

loppe toutes leurs q u a l i t é s physiques et intellec
tuelles. I ls sont rapides à la course , i ls g r impen t 
t r è s - b i e n , ve i l l en t e u x - m ê m e s à l eur s û r e t é . En 
faisant l 'h is to i re d u loup ( I ) , j ' a i d é j à en l'occa
sion de par ler de leur courage. 

On a c r u à t o r t que la m a l p r o p r e t é é t a i t une 
c o n d i t i o n essentielle pour les porcs. C'est eu 
é g a r d à ce p r é j u g é que, dans p lus ieurs grandes 
p r o p r i é t é s , on a d i s p o s é pour ces a n i m a u x , au 
voisinage de l eu r é t a b l e , des bassins o ù l 'on d é 
pose toutes les ordures . Mais les e x p é r i e n c e s r é 
centes ont d é m o n t r é que le cochon, lo r squ ' i l est 
t enu p roprement , p r o s p è r e m i e u x et b i en plus ra
p idement que l o r s q u ' i l est con t inue l lement dans 
la s a l e t é . Auss i ma in tenan t les é l e v e u r s i n t e l l i 
gents n ' en fe rment - i l s plus leurs an imaux dans 
ces hideuses prisons que l ' o n n o m m e des étables 
à porcs, mais leur donnent des porcheries vastes, 
a é r é e s et faciles à net toyer . I l s obt iennent ainsi 
des sujets p lus fo r t s et p lus sains. Le mieux est 
de r ecouvr i r le f o n d de l ' é t a b l e de grandes 
dalles de p ie r re . 

Le cochon domest ique ressemble en beaucoup 
de points aux e s p è c e s sauvages don t i l descend. 
I l est g lou ton (2), d é s o b é i s s a n t , ma lad ro i t , et ne 
t é m o i g n e pas à l ' h o m m e u n g rand attachement. 

I l y a cependant des except ions. Des porcs qui 
ont v é c u p lus d a n s l a s o c i é t é des hommes que dans 
l ' i so lement , on t eu occasion d 'exercer leurs facul
t é s in te l lectuel les , et se m o n t r e n t p lus intelligents 
que le reste de leurs semblables. U n forestier 
m'a r a c o n t é avoir eu pendant u n cer ta in temps 
u n pe t i t cochon, de la race chinoise , q u i le sui
vai t comme u n ch ien , r é p o n d a i t à son n o m , ar
r i v a i t quand on l 'appela i t , m o n t a i t les escaliers, 
se c o m p o r t a i t t r è s - c o n v e n a b l e m e n t dans les ap
par tements et faisai t m i l l e t o u r s . U é ta i t dressé 
à chercher des m o r i l l e s dans la f o r ê t , et s'ac
q u i t t a i t de cet e m p l o i avec beaucoup d'ardeur. 
I l pouvai t se t e n i r debout pendant quelques 
moments , et se cou rba i t quand on l u i disait : 
« Viens , t u vas ê t r e t u é . » 

Lorsque Lou i s X I é t a i t malade , ses courtisans 

(1) Voy. t. 1, p. 48G. 
(2) Au moyen âge, les porcs ont été souvent l'objet de 

procès, de jugements et condamnations en raison des dom
mages qu'ils avaient causés. M. Berryat Saint-Prix (a) a 
donné un tableau chronologique de ces divers procès, et a 
reproduit plusieurs pièces copiées dans les manuscrits de 
la Bibliothèque du Roi et relatant une exécution de porcs, 
une sentence contre une truie, contre de petits pour
ceaux. 

(a) Berryat Saint-Prix, Rapport et Recherches sur les procès et 
gements relatifs aux animaux. Paris, 1829 {Mémoires de la S 
des antiquaires, t. VUI). " 5 o c , c ' e 
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Fig. 349. Le Cochon du Hampshire-Augeron. 

s ' éve r tua i en t par tous les moyens possibles à dis
siper sa m é l a n c o l i e . L a p l u p a r t de leurs tenta
tives n 'eurent aucun s u c c è s ; mais u n q u i d a m 
trouva enf in le moyen d'amuser le r o i . I l l u i 
vint à l ' i dée de f a i r e danser au son de la m u 
sette de petits cochons q u ' i l hab i l l a des pieds à 
la t ê t e , auxquels i l m i t de r iches v ê t e m e n t s , 
des chapeaux, des é p é e s , des é c h a r p e s , t o u t l ' a t 
t i r a i l enf in d ' u n h o m m e de q u a l i t é . A d m i r a b l e 
ment d r e s s é s , ces peti ts cochons sautaient et 
dansaient au commandemen t , faisaient la r é v é 
rence ; uneseulechose l e u r é t a i t i m p o s s i b l e , c ' é t a i t 
de se tenir debout . A peine se soulevaient-ils sur 
deux pattes de d e r r i è r e , qu ' i l s re tombaien t en 
grognant, et toute la bande faisai t entendre des 
cris et des grognements si comiques que le ro i 
ne put s ' e m p ê c h e r de r i r e . 

On v i t d 'autres cochons d r e s s é s à la fo i r e 
de Saint -Germain et au t h é â t r e d 'Ast ley, à Paris. 
A Londres on m o n t r a u n cochon savant, q u i sa
vait l i r e : on é t e n d a i t deux alphabets sur le sol ; 
que lqu 'un de la s o c i é t é é t a i t p r i é de p rononcer u n 
m o t ; le p r o p r i é t a i r e le r é p é t a i t à son é l ève , et ce
l u i - c i prenai t a u s s i t ô t a v e c les dents les lettres con-
venabies,etlesdisposait dans l 'o rdre v o u l u . i l savait 
aussi i n d i q u e r l 'heure que m a r q u a i t une m o n t r e . 

On dressa m ê m e , en Angle te r re , u n porc à l a 
chasse, et d ' a p r è s W o o d , i l r e n d i t d'excellents 
services. Slud, comme on l ' appela i t , é t a i t u n 
g rand a m i de la chasse, et i l suivai t a u s s i t ô t 
qu i conque avait u n f u s i l . On pouvait l ' employer 
à toute e s p è c e de g ib ie r , le l i èv re e x c e p t é , auquel 

i l ne semblai t n u l l e m e n t prendre garde. I l se 
conduisa i t b ien avec les chiens; mais ceux-ci 
é t a i e n t t e l l ement o u t r é s d 'avoir u n t e l compa
gnon de chasse, qu ' i l s refusaient leurs services, 
quand S l u d , le p r e m i e r , avait d é c o u v e r t une 
p i s t e ; aussi f u t - o n b i e n t ô t con t ra in t d ' e m 
ployer cet an ima l t o u t seul . Son nez é t a i t si fin 
q u ' i l sentait u n oiseau à une distance de plus 
de 20 m è t r e s . Lorsque c e l u i - c i s 'envolait, S lud 
al la i t à l ' endro i t d ' o ù i l é t a i t pa r t i et re tour 
na i t la terre , pou r b ien i nd ique r la place au 
chasseur. Si l 'oiseau s ' é l o igna i t sans prendre 
son v o l , S lud le suivait l en tement et l ' a r r ê t a i t , à 
la f a ç o n d ' un bon chien d ' a r r ê t . On employa ce 
cochon plusieurs a n n é e s , mais i l f a l l u t le tuer , 
c a r i l ne pouva i t s o u f f r i r les moutons , et causait 
à leurs t roupeaux de terr ibles paniques. 

On a d r e s s é d'autres cochons à t i r e r des v o i 
tures. U n paysan des environs de Sa in t -Alban 
ar r iva i t souvent dans une vo i tu re t r a î n é e par 
quatre porcs ; i l fa isai t une ou deux fois le t ou r 
de la place d u m a r c h é , fourrageai t son attelage, 
et quelques heures a p r è s re tourna i t chez l u i . 

U n autre paysan gagea d 'al ler en une heure de 
chez l u i à N o r f o l k , q u i en é t a i t distant de quatre 
mi l les , m o n t é sur son porc, et i l gagna son p a r i . 

Ces faits p rouvent que le cochon est suscep
t ib le d ' é d u c a t i o n . 

Les cochons m o n t r e n t une ho r r eu r p a r t i c u 
l i è r e pour le ch ien . Sauvages ou domestiques, i l s 
ne se f o n t aucun scrupule de manger des charo
gnes, et cependant j amais i ls ne touchen t à de 
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la chair de chien. « Dans le parc de porcs de 
Cobourg, d i t Lenz, on je t te souvent aux animaux 
des chevaux mor ts , qu ' i l s d é v o r e n t avec av id i t é ; 
leur jet te-t-on un chien, aucun n 'y touche. 

« Beaucoup de t roupeaux de porcs hongrois sont 
g a r d é s par les bergers, mais sans chiens, par la r a i 
son qu ' i l s d é c h i r e n t t o u t ch ien q u i ar r ive p r è s 
d'eux. E n 1848, u n de mes parents, q u i se t rouva i t 
à Pusta Also' B e s n y o , p r o p r i é t é d u baron Sina, p r è s 
d 'Ercz in , avait u n chien dont i l d é s i r a i t se d é b a r 
rasser, mais q u ' i l ne voula i t pas tue r l u i - m ê m e . 
Le porcher se chargea de l ' a f fa i re . I l at tacha 
solidement le chien et le conduis i t à son t r o u 
peau. Les cochons se p r é c i p i t è r e n t sur l u i en 
grondant , le r e n v e r s è r e n t , le m o r d i r e n t , le t u è 
rent , mais aucun n'en mangea la plus peti te 
b o u c h é e . On les é l o i g n a ; une heure a p r è s , ils r e 
passaient à la m ê m e place, ils se p r é c i p i t è r e n t 
encore sur le cadavre du chien avec la m ê m e 
rage, mais sans en r i en manger . » 

E n somme, le cochon domestique est un par
fa i t omnivore . I l n 'y a à peu p r è s r i e n q u ' i l laisse. 
Cependant, i l est certaines plantes auxquelles i l 
ne touche pas, et certaines racines toxiques peu
vent l 'empoisonner. A par t cela, i l mange t ou t 
ce que mange l ' homme, et b ien d'autres choses 
encore. Son r é g i m e est aussi b ien v é g é t a l qu'a
n ima l . I l est t r è s - u t i l e dans les chaumes et les 
j a c h è r e s ; o ù i l . dé t ru i t les petits rongeurs , les 
vers blancs, les l imaces, les vers de te r re , les 
sauterelles, les chrysalides, toute la ve rmine en 
u n m o t ; en m ê m e temps q u ' i l engraisse, i i r e 
tourne le sol une seconde fo i s . Lorsque le cochon 
se m e u t t r è s - p e u , i l a rap idement le dos ra ide , 
et i l devient f ina lement si ma lad ro i t , si gras et, 
par suite, si insensible, que les rats creusent de 
grands t rous sur son dos sans q u ' i l le sente. On 
a v u des porcs a t te indre le poids é n o r m e de 
630 k i log rammes . 

Tandis que l ' on e m p ê c h e les porcs qu 'on en
graisse de se m o u v o i r , i l f a u t donner beaucoup 
de place à ceux que l ' on destine à la r ep roduc
t i o n . I ls ont besoin d ' é t a b l e s chaudes et propres . 
L 'accouplement a l i e u d 'o rd ina i re deux fois l ' an , 
en a v r i l et en septembre. A p r è s une gestation 
de 16 à 18 semaines, ou de 115 à 118 j o u r s , l a 
t ru i e m e t bas de quatre à six petits, que lquefois de 
douze à quinze, et dans des cas exceptionnels de 
v ing t à v ing t -qua t re . Souvent, quand sa n o m 
breuse p r o g é n i t u r e l u i devient à cha rge , elle 
mange quelques-uns de ses peti ts , d 'o rd ina i re 
a p r è s les avoir é c r a s é s . I l est des t ru ies q u ' i l f au t 
surveil ler et pr iver de toute n o u r r i t u r e animale 
avant la mise bas. On laisse les petits teter p e n 

dant quatre semaines ; o n les é l o i g n e ensuite de 
leur m è r e , et on l eu r donne une nou r r i t u r e 
l é g è r e . I ls croissent t r è s - r a p i d e m e n t ; à h u i t mois, 
i ls sont capables de se r e p r o d u i r e . 

L a d é n o m i n a t i o n de cochon domestique s 'appli
que i n d i f f é r e m m e n t aux deux sexes, quoique d é 
signant su r tou t le m â l e c h â t r é . Le n o m de verrat 
est d o n n é à l ' é t a l o n m â l e ; ce lu i de truie, de coche 
ou de gore à la f emel le m è r e . Les peti ts sont des 
gorets, des cochons de lait, des cochonnets, ou des 
pourceaux. 

Usages e t p r o d u i t s . — V i v a n t , le cochon est 
e m p l o y é à la recherche des t ru f f e s , à fonger au
t o u r des p o m m i e r s en N o r m a n d i e , à d é t r u i r e des 
b ê t e s venimeuses en A m é r i q u e , à labourer en 
É c o s s e , à f o u r n i r des soies, de l 'engrais, etc. 

Une fois t u é , le cochon est u n a l imen t que le 
charcut ier f a ç o n n e de m i l l e f a ç o n s . L a graisse 
est a p p e l é e axonge ; quand elle est fondue et pu 
r i f i é e , saindoux ; vieux oing, q u a n d elle est deve
nue rance : sous le p r e m i e r é t a t , elle est t r è s -
e m p l o y é e en pharmacie et sous le second, pour 
le graissage des vo i tures . 

Chacun sait q u ' i l n 'est pas une par t ie de son 
corps q u i ne soit u t i l i s é e . 

1° Les races européennes. 

La plus grande partie des races que nous trou
vons en Europe descendent probablement du 
sanglier. F i t z i nge r les rappor te toutes à deux 
grands groupes : les cochons crépus et les co
chons à grandes oreilles. A u p r e m i e r groupe 
appar t iendraient les races que l ' o n t rouve dans 
le sud de l 'Europe ; au second, celles qu ' on ren
contre dans le n o r d . L e p r e m i e r comprendra i t 
les races mongole o u t u rque , hongroise, sir-
mienne , polonaise, naine et espagnole; le se
cond r en fe rmera i t les races moravienne , alle
mande , à longues soies, bavaroise, ju t landaise , 
f r a n ç a i s e et anglaise. Chacune de ces races se 
divise en u n g r a n d n o m b r e de sous-races. 

Les plus impor tan tes sont les races hongroise 
et polonaise, a l lemande et anglaise. On sait que 
des an imaux de cette d e r n i è r e race peuvent 
peser j u s q u ' à 5 et 600 k i l o g r . , et me t t r e bas 
j u s q u ' à d i x n e u f pe t i t s . Les Ang la i s sont de t r è s -
grands é l e v e u r s de b é t a i l et o n t f a i t p lus de p ro
g r è s que les autres nat ions p o u r l ' a m é l i o r a t i o n 
des races de cochons. Auss i est-ce en Ang le t e r r e 
que l ' on rencont re le p lus g rand n o m b r e de va
r i é t é s , et que l ' on vo i t de ces a n i m a u x q u ^ a u 

premie r abord , ne ressemblent en r i e n au c o 
chon p ropremen t d i t , t an t l eur corps est d é f o r m é 
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On peut diviser les porcs anglais en deux c a t é 
gories : les races q u i sont le plus o rd ina i remen t 
noires, et les races q u i sont le p lus o rd ina i r emen t 
blanches. Dans chacune de ces deux c a t é g o r i e s , 
i l f au t encore é t a b l i r deux divisions q u i c o m 
prennent chacune les grandes et les petites races. 

La plus connue des grandes races noires est la 
race Berkshire, q u i se dist ingue par u n corps massif, 
le museau t r è s - c o u r t , le t o u t n o i r , e x c e p t é l 'ex
t r é m i t é des quatre pattes et une marque au f r o n t . 

Le porc d u Hampshire a beaucoup d'analogie 
avec le p r é c é d e n t ; seulement, i l a les formes 
plus g r o s s i è r e s , et sous le r appo r t de la robe, i l 
a beaucoup de roux . L a f igu re 349 r e p r é s e n t e u n 
mé t i s a n g l o - f r a n ç a i s , connu sous le n o m de 
Hampshire-Augeron. 

La grande race d'York consti tue le type des 
grands porcs anglais. E l l e est le r é s u l t a t de l ' an 
cienne race i n d i g è n e a m é l i o r é e par le porc i n 
dien. Le porc d u Yorkshire est g é n é r a l e m e n t 
blanc (fig. 350). U a é t é beaucoup i m p o r t é sur 
le continent. 

Les porcs de Coleshill et de Windsor sont des 
races art i f iciel les blanches, q u i appart iennent à 
la c a t é g o r i e des petites races. I l en est de m ê m e 
des porcs de New-Leicester. 

Le porc d'Essex est le type des peti ts porcs 
noirs a m é l i o r é s de l 'Ang le te r re . l i a é t é i m p o r t é 
dans beaucoup de pays, o ù i l est t r è s - e s t i m é pour 
sa f é c o n d i t é . U a é t é p r o d u i t par les croisements 
avec le porc napo l i t a in , auquel i l ressemble beau
coup. C'est par l ' a m é l i o r a t i o n de cette race que 
lord Wes te rn et M . F i sher -Hobbs se sont acquis 
une t r è s - g r a n d e r e n o m m é e p a r m i les é l e v e u r s . 

Toutes ces races o f f r e n t entre elles beau
coup d'analogies. Les an imaux ont les os minces, 
la t ê t e peti te, les oreil les pointues et d r e s s é e s , 
les jambes courtes et le corps aussi c y l i n d r i q u e 
que possible. Us sont t r è s - p r é c o c e s , et i ls on t une 
grande apt i tude à s'engraisser. Les d i f f é r e n t e s 
races anglaises p e r f e c t i o n n é e s tendent à se f u 
sionner; les e x t r ê m e s entre les grandes et les 
petites races tendent à se rapprocher , et la cou
leur ne reste plus qu 'une affa i re de mode , o u 
qu 'un cachet don t se sert u n é l e v e u r en r e n o m 
pour se d é f a i r e plus avantageusement de sa mar 
chandise. Beaucoup de ces c a r a c t è r e s ne sont 
q u ' é p h é m è r e s , et nous avons la conv ic t ion que 
ce qui est v r a i a u j o u r d ' h u i ne le sera p lus dans 
quelques a n n é e s d ' i c i , pour la c a r a c t é r i s t i q u e de 
ces p r é t e n d u e s races, q u i r é e l l e m e n t ne sont 
que des f ami l l e s m é t i s s e s . On a v u des auteurs 
placer dans la c a t é g o r i e des petites races ce que 
d'autres me t t en t dans celle des grandes races. 

2° Les races asiatiques. 

LE COCHON DOMESTIQUE DE LA CHINE. 

Le cochon de la Chine doit descendre du san
gl ie r d u Japon ou sanglier à barbe blanche, que 
l 'on a c r o i s é dans ces derniers temps avec les 
autres races, pour obteni r nombre de v a r i é t é s . 

C a r a c t è r e s . — L ' e s p è c e - s o u c h e , comme nous 
l 'avons d i t , v i t sauvage dans les f o r ê t s d u Japon, 
et d i f f è r e d u sanglier ord ina i re par sa ta i l le plus 
fa ib le , ses jambes plus courtes, par ses petites 
oreilles, la f o r m e de sa t ê t e et sa couleur . 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Le v é r i t a b l e cochon 
de Chine est u n na in , q u i a beaucoup de t en 
dance à engraisser et q u i est e x t r ê m e m e n t f é 
cond. Les Chinois l ' é l èven t sur une vaste é c h e l l e . 
Pour l'engraisser, i ls ve i l len t à ce q u ' i l ne 
se donne pas de mouvement ; aussi, pour les 
transporter d 'un l i eu à u n autre , portent- i ls ces 
an imaux sur une sorte de c i v i è r e . Les E u r o p é e n s 
d é c l a r e n t que la chai r des cochons chinois et 
t u é s en Chine n'est pas mangeable ; elle ne peut 
conveni r à notre palais que lorsqu'el le a é t é 
c o u p é e en longues l a n i è r e s et s é c h é e au sole i l . 

Le cochon domest ique por tugais do i t proveni r 
aussi de la m ê m e e s p è c e . 

LE COCHON DOMESTIQUE DE SIAM. 

On regarde comme descendant du sanglier de 
l ' Inde , le cochon de S i am, que l ' on t rouve dans 
tou t le sud de l 'As ie , dans les î l es de la mer des 
Indes, et q u i a é t é i n t r o d u i t depuis des temps 
i m m é m o r i a u x dans les î les de la S o c i é t é et des 
A m i s , o ù , lors de la d é c o u v e r t e de ces a r ch i 
pels, les navigateurs e u r o p é e n s r e n c o n t r è r e n t ces 
cochons en q u a n t i t é s innombrables . Plus t a rd , 
o n i m p o r t a la race au cap de B o n n e - E s p é r a n c e , 
en G u i n é e , dans l ' A m é r i q u e d u Sud, et plus r é 
cemment enf in en Europe, o ù on l 'a c r o i s é e avec 
d'autres cochons domestiques. 

F i tz inger admet que le cochon de Sardaigne 
r é s u l t e d 'un de ces croisements. 

L a cha i r du-cochon domest ique de S iam est 
tendre , succulente, de bon g o û t ; la graisse est 
t r è s - r é s i s t a n t e . 

3° Les races océaniennes. 

LE COCHON DOMESTIQUE DES PAPOUS. 

Le cochon des Papous se trouve à l'état do
mest ique dans les î les qu'habite le m ê m e an i 

m a l sauvage. 
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Fig. 350. Le Cochon du Yorkshire. 

A p t i t u d e s et e m p l o i . — Encore a u j o u r d ' h u i , 
les i n d i g è n e s de la N o u v e l l e - G u i n é e prennent 
de jeunes cochons vivants pour les engraisser et 
les tuer ensuite. I l s ne songent nu l l ement à dres-
«er cet an ima l . 

4° Les races africaines. 

Peu de peuplades africaines se livrent à l'élève 
d u cochon ; le Coran d é f e n d l'usage de sa chair . 
On ne t rouve donc de cochons que chez les 
p a ï e n s et les quelques E u r o p é e n s q u i habi tent 
l ' A f r i q u e . Dans ces derniers temps seulement, 
on a a m e n é en Europe des sangliers des buissons 
et des sangliers à oreilles en pinceaux, et on les a 
c ro i sés avec d'autres races domestiques. 

5° Les races américaines. 

Les cochons de l'Amérique du Nord appar
t iennent à toutes les races des autres parties 
d u monde ; tous sont des an imaux a c c l i m a t é s . 
On en t rouve pa r - c i p a r - l à q u i sont redevenus 
sauvages, ce q u i se c o n ç o i t fac i lement quand on 
pense à la m a n i è r e dont on les garde. 

A p t i t u d e s e t e m p l o i . — Nul l e par t , peut-
ê t r e , l ' é l ève des cochons n'est entreprise sur une 
aussi vaste é c h e l l e , sur tout aux environs de C i n 
c inna t i ; beaucoup de fe rmiers n ' o n t d'autre oc
cupa t ion que d'en engraisser. A u pr in temps , 
i ls conduisent leurs t roupeaux dans les f o r ê t s 
o u dans des champs p l a n t é s , à l ' i n t en t i on de ces 

an imaux , de choux , d 'avoine, de pois, de seigle, 
ou de m a ï s ; en au tomne , on a c h è v e de les en
graisser en leur donnant u n m é l a n g e de m a ï s 
cu i t , de f r u i t s , de pommes de te r re et de con
combres. On c o n d u i t ensuite les t roupeaux à 
l 'abat toir . A p r è s l eu r m o r t , les cochons sont t r è s -
é c h a u d é s à la vapeur , d é p e c é s , et l eur chai r est 
s a l ée , f u m é e et e m b a l l é e dans des bar i l s . Leur 
sang, r ecue i l l i dans de grands r é s e r v o i r s , entre 
dans la f ab r i ca t ion d u b leu de Prusse; l eur 
graisse, mise à par t , sert à f a i re de l ' h u i l e et de 
la s t é a r i n e ; leur peau est t a n n é e , et leurs os sont 
c a l c i n é s pour les ra f f iner ies de sucre. 

LES PÉCARIS — DICOTYLES. 

Lie Nabelschiveine ou Pekaris, The Peccaries. 

Caractères. — L'Amérique n'est pas riche 
en s u i d é s , et les e s p è c e s q u ' o n y t rouve sont 
b ien plus petites que celles de l ' anc ien cont inent . 
Ces e s p è c e s f o r m e n t le genre des p é c a r i s , q u i se 
c a r a c t é r i s e par la p r é s e n c e de t ro is doigts seu
lement aux pieds de d e r r i è r e ; par une queue t o u t 
à f a i t r ud imen ta i r e ; par la p r é s e n c e , sur le dos, 
d'une glande p a r t i c u l i è r e , et par le n o m b r e de 
dents q u i n'est que de t r en t e -hu i t : deux paires 
d'incisives à la m â c h o i r e s u p é r i e u r e et t ro i s à la 
m â c h o i r e i n f é r i e u r e , une paire de canines et six 
paires de molaires à chaque m â c h o i r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p é c a r i s 
sont des an imaux propres aux r é g i o n s chaudes 
de l ' A m é r i q u e . 
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Fig. 351. Le Pécari à collier. 

LE PECARI A COLLIER — DICOTYLES TORQVATVS. 

Der Pekari, The Peccary ou Tajacu. 

Caractères. —Le pécari {fig. 351) est un petit 
s u i d é de l m , 4 5 à l m , 6 5 de longueur au plus, et de 
33 à 40 cent, de hauteur . I l a des formes assez é l an 
cées , la t ê t e haute, le museau ob tus , des soies 
p ropor t ionne l lement longues et é p a i s s e s , d 'un 
b r u n f o n c é à la rac ine et à la pointe , a n n e l é e s de 
fauve et de no i r dans le m i l i e u . En t re les oreilles 
et le long d u dos, les soies s 'allongent, sans f o r 
mer cependant une c r i n i è r e . L a couleur g é n é 
rale de l ' a n i m a l est u n b r u n n o i r â t r e , passant 
au b r u n j a u n â t r e sur les c ô t e s , et s'y m é l a n 
geant de blanc. L e ventre est b r u n , la po i t r ine 
blanche; une bande jaune pa r t de cette d e r n i è r e 
r é g i o n et monte jusqu'au-dessus des é p a u l e s . L a 
glande dorsale f o u r n i t u n l i q u i d e à odeur p é n é 
t rante , mais q u i semble ê t r e f o r t d u g o û t de ces 
an imaux , car on les vo i t se f r o t t e r mu tue l l emen t 
le dos avec leurs museaux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p é c a r i à 
col l ier est c o m m u n dans toutes les f o r ê t s de l ' A -
m é r i q u ë d u Sud , j u s q u ' à env i ron 1,000 m è t r e s 
au-dessus de la m e r . 

BREHM. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Cette e s p è c e 
est t r è s - s o c i a b l e et pa rcour t les f o r ê t s en troupes 
nombreuses, sous la conduite d u m â l e le p lus 
f o r t . Chaque j o u r elle change de demeure. 
D ' a p r è s Rengger, on peut suivre les p é c a r i s 
des jours entiers, sans les vo i r . « Dans leurs^ 
voyages, d i t ce natural is te , r i e n ne les a r r ê t e , 
n i les champs d é c o u v e r t s , n i les cours d'eau. 
A r r i v ë n t - i l s à u n champ, ils le traversent au 
galop ; remontent- i ls u n cours d'eau, ils n ' h é s i 
tent pas à le f r a n c h i r à la nage. Je les vis ainsi 
traverser le fleuve d u Paraguay, à un endro i t o ù 
i l avait plus d 'une demi- l i eue de large . Le t r o u 
peau s ' a v a n ç a i t s e r r é , les m â l e s en avant, les 
femelles suivies de leurs peti ts . On les entendai t 
et on les. reconnaissait de l o i n , moins à leurs cris 
sourds et rauques, qu ' au b r u i t qu ' i l s faisaient 
en passant à travers les buissons. » BoUpland, 
dans une de ses excursions botaniques, f u t p r i é 
u n j o u r par ses guides indiens de se cacher der
r i è r e u n arbre ; ils craignaient q u ' i l ne f û t r e n 
v e r s é par u n t roupeau de p é c a r i s . Les i n d i g è n e s 
a s s u r è r e n t à H u m b o l d t , que le t igre l u i - m ê m e 
n'ose se hasarder au m i l i e u d 'un t roupeau de 
ces animaux, et que, pour n 'en ê t r e pas é c r a s é , 
i l se sauve tou jours d e r r i è r e u n arbre . 

I I — 194 
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Les p é c a r i s cherchent j o u r et n u i t leur n o u r - • 
r i t u r e . I ls mangent des f ru i t s et des racines 
qu ' i l s d é t e r r e n t avec leur museau. Dans les en
droits h a b i t é s , i ls p é n è t r e n t souvent dans les 
plantations et les ravagent. I l s d é v o r e n t en outre 
des serpents, des l é z a r d s , des vers, des che

nil les. 
Dans leur m a n i è r e d ' ê t r e , i ls ressemblent 

beaucoup aux sangliers ; mais ils n 'en ont n i la 
gloutonnerie n i la m a l p r o p r e t é ; i ls ne mangent 
que pour calmer leur f a i m , et ne se soui l lent 
dans les mares que pendant la plus grande cha 
leur . Le j o u r , i ls se cachent dans le creux des 
troncs d'arbres, entre des racines ; lo rsqu 'on les 
chasse, ils se r é f u g i e n t tou jours dans une pa
re i l le re t ra i te . Leurs sens sont fa ib lement d é v e 
l o p p é s , leur intel l igence est b o r n é e ; l ' ou ïe et 
l 'odorat paraissent avoir le plus de perfect ion ; 
ils ont la vue mauvaise. 

L a femelle met bas deux petits, q u i , le p re 
mier j o u r d é j à p e u t - ê t r e , et a s s u r é m e n t peu 
a p r è s leur naissance, suivent l eu r m è r e par tou t . 

Chasse. — Plusieurs voyageurs on t r a c o n t é 
des choses surprenantes de la t é m é r i t é des p é c a 
r i s , et les naturalistes les ont crus sur parole. 
a Tou jou r s en c o l è r e , tou jours fu r i eux , d i t W o o d , 
le p é c a r i est pour l ' homme et les carnassiers u n 
des adversaires les plus s é r i e u x ; la peur est u n 
sentiment i nconnu à cet an ima l , p e u t - ê t r e b ien 
parce que son intel l igence t r è s - b o r n é e ne peut 
l u i fa i re a p p r é c i e r u n danger. Quelque i n o f f e n 
sif q u ' i l paraisse, quelque faibles que soient ses 
armes, c o m p a r é e s à celles d'autres an imaux de 
la m ê m e f a m i l l e , i l sait n é a n m o i n s fa i re bon 
usage de ses dents a i g u ë s . A u c u n an imal ne pa
r a î t capable de r é s i s t e r à l 'a t taque des p é c a r i s . 
Le jaguar l u i - m ê m e est f o r c é d 'abandonner le 
combat et de s 'enfuir d è s q u ' i l est e n t o u r é et 
a t t a q u é par u n de leurs t roupeaux. » 

H u m b o l d t e t Rengger n 'ont r i en appris de t o u t 
cela. « Les p é c a r i s , d i t ce dernier , sont souvent 
c h a s s é s , soit à cause de leur chair , soi t à cause 
des d é g â t s qu ' i ls causent dans les plantat ions. 
On les poursu i t d 'ordinai re avec des chiens, ou 
on les tue à coups de f u s i l ou à coups de 
lance. Ce n'est n u l l e m e n t une chose aussi 
dangereuse qu 'on l 'a d i t d 'at taquer des bandes 
de ces an imaux. Le chasseur q u i , seul et à 
p ied , s'en p r end à u n grand t roupeau , r e ç o i t 
b i en quelques blessures ; mais est-on accom
p a g n é de chiens, et surprend-on ces an imaux 
de c ô t é ou par d e r r i è r e , le chasseur ne cour t 
aucun p é r i l ; i ls se sauvent , et c'est t ou t au 
plus s'ils t i ennent t ê t e aux chiens. 

O U P A C H Y D E R M E S . 

« Lorsqu ' i l s f r é q u e n t e n t une p lan ta t ion , on 
creuse d u c ô t é par lequel i ls entrent d 'o rd ina i re 
une fosse de p r è s de 3 m è t r e s de p r o f o n d e u r ; 
puis , lorsqu ' i l s se m o n t r e n t , on les chasse vers 
la f o r ê t en poussant de grands cris ; quand le t rou 
peau est n o m b r e u x , l a fosse s 'empli t souvent à 
m o i t i é . Je vis a insi u n j o u r v ing t -neuf p é c a r i s 
t omber dans u n t r o u , et ê t r e t u é s à coups de 
lance. Ceux q u i se cachent dans les f o r ê t s vier
ges, sous les racines d 'arbres, sont e n f u m é s . 
U n j o u r , nous en t u â m e s quinze de cette f a ç o n . 
Les Indiens les p rennent dans des lacets. » 

W o o d d é c r i t une m a n i è r e de chasser toute 
p a r l i c u l i è r e . Lorsque le chasseur, d ' a p r è s l u i , 
a reconnu qu 'une bande de p é c a r i s s'est logée 
dans u n t ronc d 'arbre et s'y repose, i l s'ap
proche et tue la sent inel le . Cel le-c i est r em
p l a c é e par une autre, que le chasseur tue en
core, et de cette f a ç o n , i l peu t d é t r u i r e toute la 
bande. 

C a p t i v i t é . — On dompte sans peine les p é 
caris, et q u a n d on les t ra i te b i e n , i ls deviennent 
de v é r i t a b l e s an imaux domest iques. 

« Le p é c a r i , d i t H u m b o l d t , s 'apprivoise par
fa i tement , c o m m e le porc et le chevreu i l , et ses 
m œ u r s douces rappel len t l 'analogie anatomique 
q u i existe entre sa s t ruc tu re et celle des r u m i 
nants. » 

u Son ins t inc t d e l i b e r t é , d i t à son t o u r Rengger, 
d i s p a r a î t c o m p l è t e m e n t en c a p t i v i t é . I l est r em
p l a c é par l 'a t tachement à sa nouvel le demeure, 
aux autres a n i m a u x domest iques e t à l ' h o m m e . 
Jamais u n p é c a r i q u i est seul ne s ' é lo igne 
beaucoup de la ma i son . I l v i t en bons rapports 
avec les autres an imaux , j o u e avec eux, mais i l 
est sur tout soumis à l ' h o m m e . I l se p l a î t au
p r è s de l u i , i l le cherche quand i l ne l 'a pas vu 
depuis quelque t e m p s ; l o r s q u ' i l le revoi t , i l 
marque son conten tement par ses cr is et ses 
gambades; i l entend sa v o i x , l 'accompagne des 
j o u r n é e s e n t i è r e s dans les champs et les f o r ê t s . 
I l annonce l 'approche d ' u n é t r a n g e r en gro
gnant et en h é r i s s a n t son p o i l . U f o n d sur les 
chiens avec lesquels i l n ' a pas cou tume de v ivre , 
et, à moins qu ' i l s ne soient t r o p grands, i l les 
at taque à coups de dents et l eu r f a i t de pro
fondes blessures ; i l m o r d avec ses canines, et 
ne donne pas de coups de bouto i rs c o m m e le 
sanglier. » 

On vo i t souvent en Europe des p é c a r i s v i 
vants. On peut d i r e q u ' i l y en a dans tous les 
j a rd ins zoologiques. I l s suppor tent assez b i e n 
no t re c l ima t , et se sont r ep rodu i t s m ê m e en 
Ang le t e r r e . O n les conserve longtemps , en l eu r 
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donnant la m ô m e n o u r r i t u r e qu 'aux cochons. 
Je n ' a i r e m a r q u é , j u s q u ' i c i , r i e n q u i p û t 

donner la preuve du grand a t tachement que le 
péca r i a, d i t - o n , pou r l ' h o m m e . Les ind iv idus 
que nous p o s s é d o n s sont c o l è r e s , m é c h a n t s 
m ê m e v i s - à - v i s de leurs gardiens, et a iment à 

mordre . 
Usages e t p r o d u i t s . — De la peau du p é c a r i 

on fa i t des sacs et des courroies ; la classe pauvre 
mange sa chair , q u i a u n g o û t a g r é a b l e , mais 
nul lement semblable à ce lu i de la chair d u 
cochon. L e l a r d , chez l u i , n'est r e p r é s e n t é que 
par une mince couche de graisse. Lorsque le 
péca r i a é t é longtemps pour su iv i , sa viande 
prend l 'odeur de la glande dorsale, si l ' on n ya 
le soin d'enlever ce l le -c i a u s s i t ô t . Quand le 
péca r i n'a pas é t é f a t i g u é , on peut le laisser 
longtemps sans le d é p o u i l l e r , cette odeur ne se 
communiquera pas à l a chair . 

LES BABIROUSSAS -- BABIRUSSA. 

Lie Hirscheber, The Babiroussa. 

Caractères. — Aux Célèbes et aux Moluques f 

vit un s u i d é s ingul ie r , plus é l a n c é , plus haut sur 
jambes que les autres e s p è c e s de la f a m i l l e , et 
portant des canines semblables à de v é r i t a b l e s 
cornes. Ces dents, en effet , croissent te l lement , 
et les s u p é r i e u r e s se recourben t d'une f a ç o n si 
extraordinaire, qu 'on peut les comparer à des 
cornes. Les E u r o p é e n s l u i on t c o n s e r v é le n o m 
du pays : babi-roussa, q u i s ignif ie cochon-cerf (1). 
La fo rme des dents, comme nous venons de le 
d i r e , dis t ingue cet an ima l de tous les autres 
s u i d é s ; aussi en a-t-on f a i t avec juste raison u n 
genre à par t . 

LE BABIROUSSA ORIENTAL — BABIRUSSA 
ORIENTALIS. 

Der Babirusa, The Babiroussa. 

Caractères. — Le babiroussa (fig. 352) est un 
an imal d'assez grande ta i l le . Des voyageurs as
surent en avoir v u q u i avaient les dimensions 
d 'un â n e o rd ina i re . E n moyenne, un babiroussa 
adulte a 1 m è t r e de l o n g et 80 cent, de hau t ; 
la queue mesure 25 cent . 

Cet a n i m a l ressemble beaucoup aux autres 
cochons. I l a le corps a l l o n g é , r o n d , gros, u n 
peu c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , le dos f a ib l emen t 
b o m b é , le cou cour t et gros, la t ê t e a l l o n g é e , 

(1) Vay. F. Roulin, Histoire naturelle et Souvenirs de 
voyage. Paris, 1865, p. 119. 

re la t ivement pet i te , le f r o n t f a ib lement b o m b é , 
le g r o i n m o b i l e , obtus comme chezles sangliers, 
t e r m i n é par une par t ie c o r n é e , à b o r d calleux et 
d é b o r d a n t beaucoup la l èv re i n f é r i e u r e . L e s j a m -
bes sont for tes , droi tes , toutes t e r m i n é e s par 
quatre doigts ; les doigts a n t é r i e u r s sont plus 
é c a r t é s que chez les autres s u i d é s . Les yeux sont 
peti ts , d é n u é s de cils ; les oreilles, de moyenne 
longueur , minces, é t r o i t e s , pointues et droites, 

Mais ce que l ' an imal a de plus remarquable , ce 
sont les canines de l a m â c h o i r e s u p é r i e u r e . Minces, 
pointues, d i r i g é e s en haut et en a r r i è r e , ces dents 
deviennent si longues que, chez les vieux ani
maux, elles p é n è t r e n t parfois dans la peau d u 
f r o n t , vers lequel elles se recourbent en demi -
cercle ; leur face a n t é r i e u r e est a r rondie ; leurs 
faces l a t é r a l e s sont aplaties et i n c l i n é e s en ar
r i è r e ; l eur b o r d p o s t é r i e u r est t ranchant ; les 
canines de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e sont plus cour
tes, plus droites, et d i r i g é e s en hau t . Ces dents 
on t beaucoup moins de longueur chez la femel le 
que chez le m â l e . 

Le corps d u babiroussa est couvert de poils 
assez courts et é p a r s , plus abondants le l o n g de 
l ' é p i n e dorsale, entre les p l is de la peau, et au 
bout de la queue, o ù ils f o r m e n t une petite t ou f f e . 
La peau est dure , é p a i s s e , rugueuse, avec des pl is 
profonds à la face, au tour des oreilles et au cou. 
Le dos et la part ie externe des membres sont 
d ' un gris c e n d r é sale, la face in terne des m e m 
bres est rouge r o u i l l e . Les pointes des soies f o r 
men t sur la l igne m é d i a n e une l igne c la i re , d ' un 
jaune b r u n . Les oreilles sont noires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Cé lèbes 
doivent ê t r e r e g a r d é e s comme la v é r i t a b l e patrie 
de cet an ima l : i l y est t r è s - c o m m u n . On le 
t rouve encore dans les petites î les de B o u r o u et 
de Malado, dans quelques-unes des X o u r i l l e s , 
no tamment à X o u l l i , M a n g l i et B a n g a h i ; i l sem
ble manquer dans les Moluques , les grandes î les 
de l 'ouest de l ' a rch ipe l de la Sonde, et sur le 
cont inent asiatique. I l serait possible q u ' i l habi 
t â t aussi la N o u v e l l e - G u i n é e et la Nouvel le- I r 
lande ; on y a d u moins t r o u v é des dents de ba-
biroussas entre les mains des i n d i g è n e s . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e , — I l semble 
que le babiroussa a i t é t é c o n n u des anciens ; d u 
moins les linguistes se sont-ils e f fo rcés de l u i 
rappor ter plusieurs noms i n c o m p r é h e n s i b l e s . On 
p o s s é d a i t en Europe , depuis plusieurs s i èc l e s , des 
c r â n e s de babiroussas;mais on ne connaissait pas 
la peau et l ' on ne pouvai t se faire une i d é e jus te 
de l ' a n i m a l par les dessins o u p l u t ô t les carica-

I tures qu 'en avaient faites les premiers observa-
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352. Le Babiroussa oriental. 

tcurs . D ' u n autre c ô t é , son his toire n ' é t a i t q u ' u n 
ramassis de r é c i t s extraordinaires, q u i ont é t é en 
partie r ec t i f i é s depuis que l ' on a a m e n é des ba-
biroussas vivants en Europe, et qu 'on a p u les y 
é t u d i e r . N é a n m o i n s , i l y a cer ta inement encore 
des fables dans ce que l ' o n raconte de la vie de 
l ' e s p è c e à l ' é ta t de l i b e r t é . 

Le babiroussa a les habitudes des autres s u i d é s , 
et recherche p e u t - ê t r e encore plus le voisinage 
de l 'eau. I l se t i en t dans les f o r ê t s m a r é c a g e u s e s , 
les roseaux, les ravins, les bords des lacs, les 
l ieux o ù croissent beaucoup de plantes aqua t i 
ques. C'est au m i l i e u de pareilles condi t ions que 
ies babiroussas se r é u n i s s e n t en t roupeaux plus 
ou moins nombreux , do rman t le j o u r , r ô d a n t la 
n u i t , mangeant t o u t ce qu ' i l s t rouvent . Leu r 
marche est un t r o t rapide ; i ls sont plus agiles à 
l a course que le sanglier, sans qu 'on puisse ce
pendant, comme on l 'a f a i t , les comparer au cerf 
sous ce rappor t . 

On s'estcru o b l i g é de chercher la raison de la 
f o r m e p a r t i c u l i è r e des canines d u babiroussa, et 
l ' on a d i t qu'elles avaient p o u r f o n c t i o n de per
met t re à l ' an ima l de s 'accrocher aux branches, 
soit pour soutenir sa t ê t e , soit pou r se balancer 
noncha lamment . Malheureusement , les i n d i g è n e s 
racontent la m ê m e chose d u chevro ta in por te -
musc. 

11 est cer ta in que le babiroussa est u n par fa i t 
nageur ; non-seulement i l traverse les fleuves, 
mais encore i l f r a n c h i t les bras de m e r à la nage, 
et passe ainsi d'une î le à l ' au t re . 

L ' o u ï e et l 'odorat sont les p lus d é v e l o p p é s 
de ses sens. Sa voix consiste en u n grognement 
faible et p r o l o n g é . Son in te l l igence est au m ê m e 
niveau que celle des autres s u i d é s . 

Le babiroussa év i t e l ' h o m m e ; mais , q u a n d i l 
en est s e r r é de p r è s , i l se d é f e n d avec courage, 
et ses canines i n f é r i e u r e s sont des armes faites 
pour inspi rer des craintes au plus courageux. U P 
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Fig. 353. Le Phacochère d'Éthiopie 

o f f i c ie r de mar ine , q u i 'avait eu plusieurs fois 
affaire à ces an imaux , n 'en par la i t qu'avec u n 
cer ta in respect, et ne paraissait pas fa i re volon
tiers le r é c i t de ses rencontres. 

L a femel le me t bas en f é v r i e r u n ou deux 
marcassins, longs de 16 à 22 cent., les soigne, 
et les d é f e n d avec autant de tendresse et de cou

rage que le f o n t les autres cochons. 
Chasse. — Les i n d i g è n e s t uen t le babiroussa à 

coups de lance : i ls l é c h a s s e n t souvent à t raque. 
C a p t i v i t é . — P r i s jeunes, les babiroussas s'ap

privoisent j u s q u ' à u n cer ta in d e g r é ; i ls s'habi
tuent à l eur m a î t r e , le suivent, et t é m o i g n e n t 
leur reconnaissance en secouant la queue et 
les oreil les. 

Les i n d i g è n e s e u x - m ê m e s regardent le bab i 
roussa c o m m e u n a n i m a l t r è s - s i n g u l i e r ; aussi 
quelques rajas le t i ennent - i l s par fo is en capt i 
v i t é , par c u r i o s i t é . U n de ces animaux se vend 
tou jou r s f o r t cher, et vaut dans le pays j u s q u ' à 
u n m i l l i e r de f rancs . 

L e gouverneur hollandais des Moluques , Mar-

cus , donna aux naturalistes f r a n ç a i s Quoy et 
Gaimard, lors de leur voyage autour du monde , 
une paire de babiroussas, et pour ces an imaux le 
navire fit u n d é t o u r de plus de cinquante mi l l e s . 
Ce fu r en t les premiers q u i a r r i v è r e n t vivants en 
Europe . I ls é t a i e n t assez a p p r i v o i s é s . L a femel le 
avait plus de sauvagerie que le m â l e . Quand o n 
v o u l u t prendre les dimensions de c e l u i - c i , elle 
v i n t par d e r r i è r e , et m o r d i t les v ê t e m e n t s des 
gens o c c u p é s à le mesurer . Tous deux é t a i e n t 
t r è s - sens ib les au f r o i d . I ls t r embla ien t con t inue l 
lement , se tenaient l ' un p r è s de l ' aut re et, m ê m e 
en é t é , se cachaient sous la pa i l l e . E n mars , la 
femelle m i t bas u n pet i t , d 'un b r u n f o n c é , et, à 
pa r t i r de ce momen t , elle f u t t r è s - m é c h a n t e . E l le 
ne permet ta i t à personne de toucher son mar 
cassin; elle d é c h i r a les habits de son gardien, et 
le m o r d i t m ê m e v io lemment . Malheureusement 
ces deux an imaux ne v é c u r e n t pas longtemps : 
le c l i m a t les tua . Us s ' h a b i t u è r e n t rapidement à 
la nou r r i t u r e des porcs ; i ls a imaient beaucoup 
les pommes de terre et la fa r ine d é l a y é e dans 
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l 'eau. Le j eune , q u i é t a i t u n m â l e , c r û t rap ide
men t ; en quelques semaines, i l avait d é j à at teint 
une certaine t a i l l e . I l m o u r u t avant sa d e u x i è m e 
a n n é e . A cet â g e , les canines s u p é r i e u r e s n'a
vaient pas encore p e r c é la peau d u museau. 

Plus t a rd , on v i t d'autres babiroussas en A n 
gleterre ; mais ce sont t ou jou r s de t r è s - g r a n d e s 
r a r e t é s dans les j a rd in s zoologiques. 

LES PHACOCHÈRES — PHACOCHOERUS 

Die Warzenschweine. 

Caractères. — L'Afrique possède encore des 
r e p r é s e n t a n t s monstrueux de la f a m i l l e des s u i 
d é s ; nous voulons parler des phacochères ou co
chons à verrues, e s p è c e s les plus lourdes de toute 
la f ami l l e . L e u r t ê t e surtout est hideuse. Les 
yeux et les oreilles sont petits ; le g r o i n est t r è s -
large, la face couverte de bourrelets c u t a n é s 
é p a i s ; les boutoirs sont é n o r m e s . 

On en c o n n a î t deux e spèces q u i habi tent , l 'une 
le cap de B o n n e - E s p é r a n c e , l 'autre l 'Abyssinie et 
l ' A f r i q u e centrale. Toutes deux ont à peu p r è s la 
ta i l le d u sanglier. Elles ont 2 m è t r e s de l ong , sur 
lesquels un d e m i - m è t r e appar t ient à la queue, et 
l m , 1 5 de hauteur , au garrot . 

LE PHACOCHÈRE D'ÉTHIOPIE — PHACOCHOERUS 
JETHIOPICUS. 

Der Hartlàufer ou Schneellâufer, The Ylache Vark. 

Caractères. — Le phacochère d'Éthiopie (fig. 
353) (1 ) , le coureur rapide, comme l 'appel lent les 
colons d u Cap, est le plus l a id des s u i d é s . I l a le 
corps gros, le cou cour t , le dos large, les pieds 
for t s , la t ê t e lourde , le museau large et apla t i , le 
g ro in é p a i s , les narines t r è s - é c a r t é e s , la l èv r e su 
p é r i e u r e é p a i s s e , sai l lante, les yeux pet i ts , p l a 
cés t r è s en haut et en a r r i è r e , les oreilles courtes, 
à poils n o m b r e u x ; la peau est é p a i s s e , rugueuse, 
à soies rares ; une c r i n i è r e , c o m m e n ç a n t entre 
les oreil les, se cont inue le l ong du dos. L ' a n i m a l 
est b r u n ; la t ê t e et le dos sont plus f o n c é s ; les 
oreil les sont blanches ; la c r i n i è r e est d 'un b r u n 
f o n c é . 

L a den t i t ion est p a r t i c u l i è r e : les incisives 
manquent c o m p l è t e m e n t ; les canines s u p é r i e u 
res sont t r è s - g r a n d e s ; elles sont obtuses, et p r é 
sentent des sil lons long i tud inaux en avant et en 
a r r i è r e ; elles ont 14 cent, de d i a m è t r e à la ra -

(1) La figure 353 ne ressemble pas à l'animal vivant. Le 
corps est trop mince, la téte trop élégante, les pattes sont 
trop hautes, les boutoirs trop pointus, l'animal est bien 
plus lourd qu'il n'est représeuté. (Note de Brehm.) 

cine, e t 2 5 cent, de l o n g u e u r ; elles ressemblent 
plus aux d é f e n s e s des é l é p h a n t s qu 'aux boutoirs 
des sangliers. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an imal se 
t rouve depuis le Cap j u squ ' au gol fe de G u i n é e . 

LE PHACOCHÈRE D'ÉLIEN — PHACOCHOERUS 
JELIANI. 

Die Harocha, das JElianische Warzenschwein, 
The Halleefoa Haroja. 

Caractères. — Le phacochère d'Élien ou à in
cisives, comme on le n o m m e aussi, le harocha des 
Abyssins, ressemble à son c o n g é n è r e . I l a les 
canines plus petites, et i l p o s s è d e tou jour s deux 
incisives. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . -— Cette espèce 
habite probablement toute l ' A f r i q u e centrale. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous ne sa
vons que t r è s - p e u de chose d u genre de vie de 
ces deux e s p è c e s de s u i d é s . On les rencontre en 
troupes de d ix à quinze i n d i v i d u s , dans les en-
l ro i t s couverts de f o r ê t s et de buissons. Les 
troupes de p h a c o c h è r e s d ' É l i e n sont t r è s - c o m 
munes dans les f o r ê t s des montagnes de la côte 
d 'Abyssinie ; j e n ' a i cependant a p e r ç u qu 'une fois 
u n de ces an imaux , sans p o u v o i r l 'observer. D'a
p r è s R û p p e l l , les p h a c o c h è r e s se nour r i r a i en t 
exclusivement de racines, ce q u i expl iquerai t 
leurs for tes d é f e n s e s . Quand i ls cherchent leur 
n o u r r i t u r e , i ls r ampen t sur le dos d u carpe, q u i 
est fléchi, et d é r a c i n e n t a insi les plantes. Pour 
avancer, i ls glissent en se poussant avec leurs 
pieds de d e r r i è r e , et f o r m e n t de la sorte de 
profonds si l lons dans les buissons. De là pro
v iennent les ca l l o s i t é s qu ' i l s ont à la face a n t é 
r ieure d u carpe. 

E n Abyssinie , c h r é t i e n s et m a h o m é t a n s re
gardent le p h a c o c h è r e c o m m e u n an ima l i m p u r 
et ne le chassent pas ; aussi ne peu t -on recue i l 
l i r sur l u i que des renseignements t r è s - i n s u f f i 
sants. Us disent q u ' i l est m é c h a n t ; le v ieux Sparr-
mann exp r ime la m ê m e o p i n i o n , a On nomme 
ces an imaux porcs des forêts, d i t - i l . I l s sont j a u 
nes, v ivent dans des t rous c r e u s é s en terre et sont 
t r è s - d a n g e r e u x . I l s f o n d e n t sur l ' h o m m e comme 
une flèche, et l u i d é c h i r e n t le vent re à coups de 
bouto i r s . On les t rouve r é u n i s en t roupeaux. 
Quand i ls f u i e n t , chacun p r end son pe t i t dans sa 
gueule. A Kambedo , i ls s 'accouplent avec les 
cochons domestiques, et les m é t i s n é s de ces 
unions sont f é c o n d s . » 

« Je choisis p o u r m a proie u n v ieux m â l e , r a 
conte Gordon C u m m i n g , et j e le s é p a r a i d u reste 
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du t roupeau . A p r è s avoir g a l o p é env i ron d ix 
mil les d e r r i è r e l u i , nous a r r i v â m e s à une pente, 
et là j e r é s o l u s de l ' a t tendre . A u m o m e n t o ù j e 
me tourna i pour l 'aborder, i l s ' a r r ê t a et me re
garda avec u n a i r m e n a ç a n t ; sa bouche é c u m a i t . 
J'eusse p u fac i l ement le tuer , mais j ' a t tendais 
q u ' i l se d i r i g e â t sur m o i . I l me su rp r i t par l ' o p i 
n i â t r e t é avec laquelle i l me tenait t ê t e . J 'en fus 
exc i t é , et j e m a r c h a i sur l u i . A m o n grand é t o n -
nement, i l ne se d é t o u r n a pas; i l marcha der
r i è r e m o n cheval , me suivant c o m m e u n ch ien . 
Cela me rend i t d é f i a n t ; j e me doutais que ce 
r u s é compagnon ne cherchai t qu 'une re t ra i te 
pour y d i s p a r a î t r e . Je r é s o l u s de met t re p ied à 
terre et de le t u e r ; mais au m o m e n t o ù j e venais 
de prendre cette d é c i s i o n , Ije me t rouva i au m i 
l ieu d'une q u a n t i t é de grandes cavernes, la de 
meure de ces porcs de te r re . A r r i v é devant l 'une 
de ces cavernes, m o n an ima l disparut avec rap i 
d i t é de devant mes yeux. » 

D ' a p r è s S m i t h , cet an imal est aussi t é m é 
raire que m é c h a n t . Rarement i l p rend la f u i t e ; 
d 'ordinaire i l accepte le combat . I l se loge 
dans des t rous , sous des racines d'arbres, sous 

des blocs de rochers. Les chasseurs les plus 
adroits seuls osent l 'a t taquer , car i l s ' é l a n c e 
brusquement , f rappant à droi te et à gauche, et s'a* 
m o r t seule m e t fin à la l u t t e . Sa chasse est t r è s -
p é r i l l e u s e ; aussi les i n d i g è n e s les p lus courageux 
la pra t iquent - i l s avec ardeur . 

C a p t i v i t é . — E n 1775 on v i t en Europe le 
p remier p h a c o c h è r e vivant ; i l venait du Cap. On le 
garda longtemps au j a r d i n zoologique de L a Haye, 
et on le croyai t t r è s - d o u x , lo r squ 'un j o u r sa m é 
c h a n c e t é é c l a t a ; i l se p r é c i p i t a sur son gardien 
et le blessa mor te l l emen t d 'un coup de bou to i r . 
I l é v e n t r a une t ru i e domest ique qu 'on l u i avait 
d o n n é e , e s p é r a n t q u ' i l s 'accouplerait avec elle. On 
le nourr issai t comme les autres porcs. I l m a n 
geait des grains, d u m a ï s , d u b l é , des racines et 
du pa in . 

Je vis une paire de ces an imaux à Anvers : 
c ' é t a i e n t des jeunes q u i n'avaient pas encore de 
boutoi rs . On pouva i t les vo i r glissant sur les 
ar t icula t ions d u carpe, comme R û p p e l l nous l ' a 
d i t . I l s prenaient t ou jou r s cette posture pour 
manger et pour creuser la te r re . I l s ne d i f fé 
ra ient pas d 'ail leurs des autres s u i d é s . 

L E S O B È S E S — OBESA 

Die Plumpen. 

L a d e r n i è r e f a m i l l e comprend les pachyder
mes p roprement dits ou o b è s e s . L a c r é a t i o n ac
tuel le n 'en renfe rme que deux types : les r h i 
n o c é r o s et les hippopotames ; mais aux é p o q u e s 
a n t é r i e u r e s , ce groupe é t a i t b ien plus r i chement 
r e p r é s e n t é . 

C a r a c t è r e s . — Les o b è s e s se d is t inguent des 
fami l les p r é c é d e n t e s par leurs os nasaux cour t s ; 
par leurs canines petites, ne f o r m a n t pas de v i 
goureuses d é f e n s e s , par la p r é s e n c e de dents i n 
cisives, par l eur corps l o u r d et gigantesque, bas 
sur jambes, couvert d'une peau é p a i s s e , à peu 
p r è s c o m p l è t e m e n t nue , m a r q u é e de for ts et 
nombreux p l i s , su r tou t aux a r t i cu la t ions . Leurs 
doigts, don t le nombre varie de t ro is à quatre, 
sont e n v e l o p p é s de sabots incomple ts ou i n é 
gaux ; le nez et les oreil les sont t r è s - d é v e l o p p é s , 
les yeux peti ts . 

L e squelette de ces an imaux se d is t ingue par 
ses formes massives. Tous les os sont é p a i s , fo r t s , 
lourds . L a face est a l l o n g é e , les v e r t è b r e s ce rv i 
cales on t des apophyses t r è s - f o r t e s ; les apophy
ses é p i n e u s e s dorsales sont longues, les l o m b a i 
res larges , les s a c r é e s et les caudales fa ib les . L e 

nombre des v e r t è b r e s dorsales est c o n s i d é r a b l e 
et variable dans de grandes l im i t e s . L e carpe et 
le tarse sont t r è s - d é v e l o p p é s ; le doigt d u m i l i e u 
est plus long que les autres. 

A ce l o u r d squelette sont i n s é r é s des muscles 
puissants ; ceux q u i servent à mouvo i r les m e m 
bres et à fléchir la t ê t e sont sur tout v i g o u r e u x . 
L a l èv re s u p é r i e u r e est chez quelques-uns p r o 
l o n g é e en une peti te t r o m p e . Sa langue est lisse 
et é p a i s s e , l ' œ s o p h a g e large, l 'estomac s imple ou 
divisé ; l ' in tes t in a d ix fois au moins la l o n 
gueur d u corps. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces animaux 
nous paraissent comme des restes des c r é a t i o n s 
a n t é r i e u r e s , comme des ê t r e s appartenant encore 
aux é p o q u e s fabuleuses. Les genres, q u i sont au
j o u r d ' h u i si pauvres en e s p è c e s , é t a i e n t autrefois 
r i chement r e p r é s e n t é s , non-seulement dans les 
c o n t r é e s tropicales, mais encore dans la zone 
t e m p é r é e , et jusque dans les r é g i o n s polaires. 
A u j o u r d ' h u i , les deux genres q u i f o r m e n t cette 
f a m i l l e sont net tement dis t incts . Mais c o n s i d é 
rons les e s p è c e s fossiles, recouvrons en i m a g i 
nat ion de leurs muscles et de leur peau les os.' 
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que nous trouvons, et nous aurons une série à 
peu p r è s cont inue ; nous serions m ê m e p e u t - ê t r e 
ob l i gé de ranger nos deux genres dans deux f a 
mil les , tant le nombre des genres et des e s p è c e s 

disparus est c o n s i d é r a b l e . 
Actue l lement , les o b è s e s habi tent le sud de 

l 'Asie et quelques-unes des î l e s , l ' A f r i q u e cen

trale et m é r i d i o n a l e . 
l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Comme les 

é l é p h a n t s , les o b è s e s a iment le voisinage de l 'eau 
et les l i eux m a r é c a g e u x ; comme ceux-c i , ils 
montent depuis la plaine jusque sur les hautes 
montagnes. I l s se plaisent dans les f o r ê t s é p a i s s e s 
et humides, e n t r e c o u p é e s de marais , de lacs, de 
r i v i è r e s , de ruisseaux. Les hippopotames sont 
liés à l 'eau, et ne s'en é l o i g n e n t que quand ils n 'y 
t rouvent plus aucune nou r r i t u r e . 

Par plusieurs points , les o b è s e s f o r m e n t t r an 
si t ion entre les m a m m i f è r e s terrestres et les 
m a m m i f è r e s mar ins . Us rappellent ceux-ci par 
leur masse, leur amour de l 'eau, c eux - l à par 
leurs formes et leur m a n i è r e d ' ê t r e . Mais l ' h i p 
popotame s'avance d é j à assez l o i n dans la mer , 
et la fac i l i t é avec laquelle i l nage et se joue dans 
l'eau mont re sa filiation avec les baleines. 

Les o b è s e s sont sociables, sans l ' ê t r e cepen
dant au m ê m e d e g r é que les é l é p h a n t s . Les h i p 
popotames vivent encore à plusieurs ; les rh ino
c é r o s vivent par paires, ou r é u n i s en petites 
bandes peu nombreuses. 

Les uns sont des an imaux nocturnes, les autres 
ont des habitudes diurnes ; cependant, c'est là 
une d i s t inc t ion peu t r a n c h é e , car on vo i t sou
vent les an imaux nocturnes pendant le j o u r , les 
diurnes pendant la n u i t . L e u r vie se passe à 
manger et à d o r m i r : l eu r ventre est leur d i e u . 
Us surpassent tous les autres m a m m i f è r e s en 
paresse et en gloutonnerie . L a f a i m seule ou la 
f u r e u r peuvent les fa i re se m o u v o i r . E n ces 
quelques mots est d é c r i t e toute leur vie i n t e l 
lec tuel le . I ls sont aussi massifs au m o r a l , si l ' on 
peut ainsi par ler , qu 'au physique. L e u r marche 
est lourde , lente ; leur course maladroi te ; mais 
une fois en mouvement , cette masse avance assez 
rapidement . I l s sont plus agiles dans l 'eau q u ' à 
terre , l 'eau supportant une par t ie de leur poids, 
et i l leur f au t une moins grande d é p e n s e de force 
pour avancer. Les o b è s e s sont d'excellents na
geurs ; quelques-uns v ivent m ê m e dans l 'eau. 
Us marchent au f o n d des fleuves, nagent entre 
deux eaux aussi b i en q u ' à la surface ; ils p l o n 
gent, se laissent al ler au courant , sans avoir 
besoin de se mouvo i r pour main ten i r leur é q u i 
l i b re . L 'eau est p o u r eux u n besoin ; n ' en t r o u -

O U P A C H Y D E R M E S . 

vent-ils pas, i ls cherchent des mares et de la vase, 
et s'y vaut rent et s'y r ou l en t avec v o l u p t é . 

L e u r fo rce puissante leur pe rme t de se frayer 
pa r tou t u n c h e m i n . I l s se m e u v e n t sans peine 
dans l 'eau, dans les marais et dans les f o r ê t s . 
L e f o u r r é le plus t o u f f u ne les a r r ê t e pas. Ils 
marchen t , renversant et cassant les branches 
q u i les a r r ê t e n t , et a p r è s avoir p a s s é quelques 
fois par u n endro i t , i ls y on t f r a y é u n large che
m i n u n i ; i ls t racent des sentiers m ê m e sur le 
flanc des montagnes ; les pierres r é s i s t e n t à peine 
à leur poids. T e l c h e m i n que l ' on rencontre pa
r a î t avoir é t é é t a b l i avec la pelle et la pioche ; ce 
sont des r h i n o c é r o s q u i on t p a s s é plusieurs fois 
par là . Dans toutes les f o r ê t s vierges, dans les 
jungles de bambous les p lus é p a i s , o n voi t aussi 
des sentiers larges et d ro i t s , q u i semblent avoir 
é t é ouverts par des i n g é n i e u r s . 

Les o b è s e s se nourrissent exclusivement de 
m a t i è r e s v é g é t a l e s . I l s mangen t des plantes aqua
t iques, des c é r é a l e s , de l ' he rbe , des feuilles et 
des branches d'arbres, des racines, des f ru i t s ; 
mais quand i ls peuvent chois i r , i ls on t des préfé
rences, et l ' on se demande si le g o û t n'est pas, 
a p r è s l 'odora t , l eur sens le p lus d é v e l o p p é . Les r h i 
n o c é r o s prennent l eu r n o u r r i t u r e avec la petite 
t rompe q u i pro longe l eu r l è v r e s u p é r i e u r e . Le 
h ideux h ippopotame l ' e n l è v e avec ses fortes 
dents : ses l è v r e s , t r o p é p a i s s e s , ne constituent 
pas u n bon organe de p r é h e n s i o n ; i l ne peut 
r ien c u e i l l i r avec elles, tandis que le r h i n o c é r o s 
s'en sert avec presque autant d'adresse que le 
t a p i r . On ne peut pas d i r e que ces animaux 
soient d i f f i c i l e s poUr l eu r n o u r r i t u r e . I ls avalent 
des roseaux, des herbes, des branches d é p o u r 
vues de feui l les , des feu i l les s è c h e s , des plantes 
é p i n e u s e s , et m ê m e , au besoin , les e x c r é m e n t s 
d'autres herbivores . 

E n g é n é r a l , leurs sens sont encore assez d é 
v e l o p p é s , l eu r peau est t r è s - s e n s i b l e , l eur goût 
manifes te , leur odora t souvent t r è s - b o n , leur 
o u ï e excellente, l eu r vue f a ib l e , l e u r intell igence 
plus que m é d i o c r e . O w e n a t r o u v é que le rap
po r t d u poids d u cerveau d u r h i n o c é r o s au poids 
to ta l du corps est de 1 ,164; chez l ' h o m m e , ce 
rappor t est de 1,30 o u 1,40. 

Les o b è s e s v iven t en paixles uns avec les autres. 
Paisibles et paresseux, ils sont par cela m ê m e for t 
patients mais , une fois e x c i t é s , l eur f u r e u r ne 
c o n n a î t p l u s d e b o r n e s : ils m é p r i s e n t t o u t danger, 
et se p r é c i p i t e n t sur l ' h o m m e c o m m e sur l ' é l é 
phant . I ls peuvent devenir t r è s - d a n g e r e u x , q u o i 
que leur l ou rdeu r les e m p ê c h e de d é p l o y e r tou te 
leur force cont re des ennemis plus agiles. 
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Fig. Zb'i. Le Rhinocéros bicorne. 

Leur voix est u n grognement o u une sorte de 
hennissement ou de mugissement d é s a g r é a b l e . 

Tous ces an imaux gigantesques ne sont pas 
t r è s - f é c o n d s . L a femel le , a p r è s une longue ges
ta t ion , ne met bas q u ' u n pet i t , qu 'el le a ime beau
coup et qu 'e l le d é f e n d avec courage en cas de 
danger. Sa croissance est t r è s - l e n t e ; par contre 
i l semble at teindre à u n â g e a v a n c é . 

C a p t i v i t é . — Jeunes, ces an imaux se laissent 
faci lement dompte r ; on ne peut jamais n é a n 
moins s'y fier e n t i è r e m e n t . I ls sont t rop stupides 
pour pouvoi r ê t r e bien a p p r i v o i s é s . Beaucoup 
t é m o i g n e n t à leur m a î t r e u n certain attache
ment . 

Usages e t p r o d u i t s . — Par tou t o ù l ' homme 
é t e n d sa d o m i n a t i o n , ces animaux sont condam-

BREUM. 

n é s à d i s p a r a î t r e ; i ls causent t rop de ravages 
pour qu 'on puisse les supporter . I ls sont, d ' a i l 
leurs, d 'une valeur assez grande pour qu 'on ne 
les é p a r g n e pas. On ut i l i se l eu r chair , leur 
graisse, l eu r peau, leurs os, leurs cornes et leurs 
dents. 

LES RHINOCÉROS. — RHINOCEROS. 

Die Nashôrner, The Rhinocéros. 

Le premier genre dont cette famille se com
pose est celui des r h i n o c é r o s , dans lequel on 
compte s i x , et suivant quelques auteurs sept 
e s p è c e s encore vivantes, et envi ron autant d'es
pèces fossiles, pour la p lupar t t r è s - r e m a r q u a 
bles. 

I I — 19S 
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C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — Les anciens 
connaissaient parfa i tement les r h i n o c é r o s . U n 'y 
a pas de doute que c'est du r h i n o c é r o s que parle 
la Bib le sous le n o m de licorne, et que c'est à l u i 
que fa i t al lusion Job, lo r squ ' i l d i t : « Cro is - tu que 
la l icorne te servira et demeurera à ta c r è c h e ? 
Peux-tu l 'a t teler au j o u g , et tracer avec elle des 

..sillons? Oses-tu te confier à u n an ima l aussi f o r t , 
,et te laissera-t-elle t ravai l le r? Oses-tu cro i re 

: qu ' e l l e te rapportera tes grains, et qu 'e l le r e m 
p l i r a tes greniers? » L e texte o r ig ina l n o m m e 
cet an ima l rem, et l u i donne t a n t ô t une corne, 
t a n t ô t deux. 

; Les Romains ont é g a l e m e n t t r è s - b i e n c o n n u 
j le r h i n o c é r o s , l 'un icorne aussi b ien que le 
b icorne . I ls le faisaient f igure r dans les j eux du 
c i rque. D ' a p r è s Pl ine , ce f u t P o m p é e q u i le pre
mier amena à Rome, en 61 avant J é s u s - C h r i s t , 
un r h i n o c é r o s un icorne , en m ê m e temps qu 'un 
lynx des Gaules et u n babouin d ' Ë t h i o p i e . 
« Le r h i n o c é r o s , d i t P l ine , est l ' ennemi n é de 
l ' é l é p h a n t . I l aiguise sa corne sur une p ie r re ; 
dans le combat , i l vise au ventre, sachant que 
c'est l ' endroi t le plus v u l n é r a b l e , et tue ainsi 
l ' é l é p h a n t . » I l ajoute que l ' on t rouve des r h i n o 
cé ros à pa r t i r de M é r o é , ce q u i est exact ; on 
en voi t encore quelques-uns a u j o u r d ' h u i . 

« Dans la v i l le d 'Adule ton , le grand m a r c h é 
des Troglodytes et des É t h i o p i e n s , à c inq j o u r 
n é e s de navigat ion de P t o l é m é e , on vend en 
grande q u a n t i t é de l ' i vo i re , des cornes de rh ino 
c é r o s , du c u i r d 'h ippopotame et d'autres objets 
analogues. » 

L e p remier auteur q u i déc r iv i t cet an ima l f u t 
Agatharchides ; S t rabon, q u i en v i t u n vivant à 
Alexandr ie , en a p a r l é a p r è s l u i . Pausanias le 
ment ionne sous le n o m de bœuf d'Ethiopie. Mar
t i a l (1) connaissait les deux e s p è c e s ; i l d i t de 
l 'une : 

C'est pour vous, ô César, qu'exposé dans l'arène, 
Ce fier rhinocéros a lutté vaillamment, 
Et d'un coup de sa corne a transpercé sans peine, 
Comme un vil mannequin, le taureau tout tremblant.... 

et de l 'autre : 

Tandis que le piqueur, intimidé, harcèle 
Les flancs du monstre informe à s'irriter trop Jent, 
Tout à coup dans ses yeux la fureur étincelle 
Et ranime l'espoir d'un peuple impatient : 
Un coup de double corne a lancé dans l'espace 
L'ours éuorme, enlevé comme un volant qui passe. 

Les anciens Égyptiens ne semblent avoir fait 
nul le a t tent ion au r h i n o c é r o s . J u s q u ' à ce j o u r 

(1) Marttial, trad. inédite de M. Ch. Meaux-St.-Marc. 

on ne l 'a t r o u v é r e p r é s e n t é sur aucun m o n u 
ment . Les p r ê t r e s de M é r o é , dans la Nubie du 
Sud, on t d û le b ien c o n n a î t r e . Les auteurs arabes 
par lent de bonne heure de ces an imaux et dis
t inguen t l ' e s p è c e de l ' Inde de celle de l ' A f r i q u e . 
Dans leurs l é g e n d e s , le r h i n o c é r o s f igure sou
vent comme u n ê t r e e n c h a n t é . 

Puis, du ran t longues a n n é e s , i l n 'en est plus 
fa i t men t ion . Mais au t r e i z i è m e s i è c l e , Marco 
Polo, cet auteur c é l è b r e et dont les r é c i t s sont si 
impor tan t s pour l 'h i s to i re na ture l le , r o m p t ce s i 
lence. I l parle de plusieurs r h i n o c é r o s q u ' i l avait 
vus à Sumat ra pendant son voyage aux Indes. 
« Ils on t là , d i t - i l , beaucoup d ' é l é p h a n t s et de 
l ions à cornes, q u i sont plus peti ts que c e u x - l à , 
et ont le p o i l du bu f f l e ; leurs pieds ressemblent 
à ceux des é l é p h a n t s . Us por ten t une corne au 
m i l i e u d u f r o n t , mais n 'en blessent jamais per
sonne. Quand ils a t taquent q u e l q u ' u n , ils le 
renversent p l u t ô t sous leurs genoux et le f r ap 
pent de l eu r langue, q u i est m u n i e de longs p i 
quants. L e u r t ê t e ressemble à celle d u sanglier ; 
ils la por ten t t ou jou r s vers la t e r re . I l s se tien
nent de p r é f é r e n c e dans la vase ; ce sont des 
an imaux grossiers et malpropres . » 

E n 1513, le r o i E m m a n u e l r e ç u t enf in u n r h i 
n o c é r o s vivant des Indes orientales. L a r e n o m 
m é e l ' app r i t b i e n t ô t à l-ms les pays. A l b e r t Durer 
en pub l i a une grav .,>, e x é c u t é e d ' a p r è s u n 
mauvais dessin qu i 1 . i avait é t é e n v o y é de Lis
bonne. El le r e p r é s e n t e un a n i m a l qu ' on d i ra i t 
v ê t u d 'une chabraque ; i l a des éca i l l e s aux 
pieds, analogues à celles d 'une cuirasse et une 
petite corne sur les é p a u l e s . Pendant p r è s de 

deux cents ans, ce f u t là la seule image que l ' on 
e û t des r h i n o c é r o s . A u commencemen t de ce 
s ièc le seulement, Cha rd in , q u i avait v u u n r h i n o 
c é r o s à Ispahan, p u b l i a u n m e i l l e u r dessin de 
l ' a n i m a l . 

Bont ius , au m i l i e u d u d i x - s e p t i è m e s ièc le , 
avait d é j à p a r l é des m œ u r s d u r h i n o c é r o s . Tous 
les voyageurs, depuis celte é p o q u e , ont d é c r i t 
l 'une o u l 'autre e s p è c e , et les r h i n o c é r o s d u sud 
de l ' A f r i q u e no t ammen t sont ma in t enan t assez 
b ien connus pour que nous puissions donner 
fac i lement u n a p e r ç u g é n é r a l des c a r a c t è r e s et 
des m œ u r s de ces a n i m a u x . 

Caractères. — Les rhinocéros ne sont pas les 
plus massifs des pachydermes , n é a n m o i n s ils 
n 'ont r i e n d ' é l é g a n t : ce sont des an imaux m a l 
b â t i s , de grande t a i l l e , à dos l o u r d , à cou c o u r t , 
à t ê t e a l l o n g é e , à membres courts et é p a i s , à pieds 
t e r m i n é s par t ro is doigts recouverts de sabots 
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petits et faibles. Leu r peau est épa i s se et unie ; 
celle des e s p è c e s fossiles é t a i t recouverte d 'une 
abondante toison. L a face est a l l o n g é e , et por te 
une ou d e u x c o r n e s _ d ' i n é g a l e l o n g u e u r . L e sque
lette est c a r a c t é r i s é par des formes massives. Le 
c r â n e est l o n g et plus bas que ce lu i des autres 
pachydermes; les f r o n t a u x f o r m e n t le quar t ou 
le t iers de cette longueur ; i ls se soudent à des 
os nasaux for ts et larges, q u i recouvrent les fosses 
nasales et sont encore soutenus par une cloison 
m é d i a n e . A la base de la corne, ces os sont cou
verts de r u g o s i t é s , d 'autant plus p r o n o n c é e s que 
la corne est plus grande. L 'os i nc i s i f n'est visible 
que chez les e s p è c e s q u i on t des incisives per
sistantes : chez celles q u i perdent leurs dents 
dans leur jeunesse, i l s 'atrophie c o m p l è t e m e n t . La 
colonne v e r t é b r a l e est f o r m é e de fortes v e r t è b r e s , 
munies d'apophyses é p i n e u s e s t r è s - l o n g u e s ; d ix-
neuf à v ing t por ten t des cô t e s fa ib lement re
c o u r b é e s , larges et é p a i s s e s ; le d iaphragme est 
i n s é r é à la q u a t o r z i è m e ou à la d i x - s e p t i è m e ver
t è b r e dorsale. Les c i n q v e r t è b r e s s a c r é e s se sou
dent de bonne heure . Les v e r t è b r e s caudales sont 
au nombre de vingt-deux à v ingt - t ro i s . Tous les 
autres os se d is t inguent par leur force et leur 
poids. Les dents d i f f è r e n t notablement de celles 
des autres membres de cette f a m i l l e . Les canines 
manquent tou jours , et souvent aussi les quatre 
incisives. Celles-ci existent b ien d 'abord, mais 
ne ta rdent pas à d i s p a r a î t r e , si c o m p l è t e m e n t , 
qu 'on a v o u l u nier leur p r é s e n c e . I l y a sept mo
laires à chaque m â c h o i r e ; chacune semble f o r 
m é e de plusieurs lames. L a surface de mastica
t i on s'use avec le temps, et i l en r é s u l t e des 
dessins v a r i é s . 

Les parties molles m é r i t e n t aussi que nous 
leur consacrions quelques lignes. L a peau de la 
lèvre s u p é r i e u r e est m i n c e , t r è s -vascu la i r e et 
t r è s - n e r v e u s e . La langue est grande et sensible. 
L ' œ s o p h a g e a t œ , 6 0 de long et 8 cent, de dia
m è t r e . L'estomac est s imple , a l l o n g é ; i l a l m , 3 0 
de d i a m è t r e l ong i t ud ina l , et 66 cent, dans son 
plus grand d i a m è t r e transversal. L ' i n t e s t i n g r ê l e 
a de 16 à 21 m è t r e s de l o n g ; le c œ c u m , de 66 
cent, à 1 m è t r e , le gros intest in de 6 à 8 m è t r e s ; 
le r ec tum, de 1 m è t r e à i m , 6 0 . Les yeux sont r e 
marquables par l eur petitesse. 

Le corps est recouver t d'une peau t r è s - é p a i s s e . 
El le a 7 m i l l i m . à la face in te rne des membres , 
2 c e n t i m . au m i l i e u d u ventre , et o f f re une bien 
plus grande é p a i s s e u r encore sur le dos. Chez cer
taines e s p è c e s , elle est lisse ; chez d'autres, elle 
f o r m e des plis p ro fonds ; et chez d'autres encore, 
de v é r i t a b l e s é c a i l l e s s é p a r é e s par des p l i s . 

L a corne est ronde ou anguleuse et creuse, 
et e n t i è r e m e n t f o r m é e de fibres c o r n é e s paral
lè les et t r è s - f i n e s , d ' i n é g a l e longueur , les m é 
dianes é t a n t les plus grandes, les externes 
les plus courtes , et ayant chacune de 115 à 
76 m i l l i è m e s de m i l l i m è t r e de d i a m è t r e . Cette 
c o r n e , q u i peut a t te indre j u s q u ' à 1 m è t r e de 
l o n g , et q u i se recourbe assez f o r t e m e n t en 
a r r i è r e , n'a pas d'axe osseux comme chez les 
ruminan t s . E l le repose par une surface large 
et a r rondie sur les r u g o s i t é s des os nasaux 
et f ron taux , ou , pour m i e u x d i re , sur la peau 
dont elle est une d é p e n d a n c e . Quand i l y a deux 
cornes , la p o s t é r i e u r e est cons tamment plus 
courte et plus pet i te que l ' a n t é r i e u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les r h i n o c é -
ros ne se t rouven t plus a u j o u r d ' h u i qu 'en Asie , 
surle cont inent aussi bien que dans les î les , et 
en A f r i q u e . 

D i s t r i b u t i o n g é o l o g i q u e . — Les r h i n o c é r o s 
é t a i e n t b ien plus nombreux dans les é p o q u e s 
g é o l o g i q u e s a n t é r i e u r e s : leurs d é b r i s fossiles 
se rappor tent , en effet, à u n nombre assez c o n 
s i d é r a b l e d ' e s p è c e s . 

Je ne veux en ment ionner qu 'une, le r h i n o c é 
ros à deux cornes, à cloison des fosses nasales 
osseuse (rhinocéros tichorhinus), dont on a d é 
couvert non-seulement les os, mais encore la 
peau et les poi ls . Dans tou t le n o r d de l 'As ie , 
depuis le Don jusqu 'au d é t r o i t de B e h r i n g , i l 
n'est pas u n fleuve dont on ne t rouve les rives 
couvertes d'ossements fossiles, sur tout d ' é l é 
phants, de buff les et de r h i n o c é r o s , et chaque 
a n n é e , au dége l , on y recuei l le une grande 
q u a n t i t é d ' ivoire fossile, lequel f a i t l ' ob je t d 'un 
commerce c o n s i d é r a b l e . 

« Lorsque j ' a r r i v a i à Iakoutsk en mars 1772, 
d i t Pallas, le gourverneur de la S i b é r i e orientale 
me mon t r a le pied de devant et le p ied de der
r i è r e d 'un r h i n o c é r o s , encore recouverts de leur 
peau. On avait t r o u v é l ' an ima l dans le sable, au 
bo rd d 'un fleuve. On avait la issé l à le t ronc . » 
Pallas recue i l l i t le plus de renseignements q u ' i l 
pu t et rapporta la t ê t e et le p ied à S a i n t - P é t e r s 
bourg . Brandt, plus t a r d , examina ces restes fos
siles, et nous savons main tenan t q u ' à l ' é p o q u e 
d i luv ienne , cette e s p è c e a h a b i t é le centre et le 
n o r d de l 'Europe, le n o r d de l 'As ie , et qu 'e l le 
é t a i t avec le m a m m o u t h u n des pachydermes 
les plus communs de notre cont inent . On en a 
encore d é c o u v e r t les os, et souvent en q u a n t i t é 
é t o n n a n t e , en Russie, en Pologne, en A l l e m a 
gne, en France, en Angle te r re . 

Cette e s p è c e se dis t inguai t su r tou t par la p r é -
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sence d 'une cloison nasale osseuse, tandis 
qu 'el le est cartilagineuse chez les autres r h i n o 
c é r o s ; cette ossification se t rouva i t en rappor t 
avec la grande longueur des os nasaux. Sa peau 
d i f f é r a i t aussi de celle des autres r h i n o c é r o s . 
S è c h e , elle a une couleur jaune sale ; elle n'est 
point calleuse, à la t ê t e d u m o i n s ; elle est 
épa i s se , couverte de pores arrondis , d i sposé s en 
r é s e a u x ; celle des l èvres est granuleuse. De 
chaque pore sort u n pinceau de poils . Les uns 
sont des soies raides, les autres u n duvet m o u . 
Pour tous les autres c a r a c t è r e s , ce r h i n o c é r o s se 
rapproche te l lement des e s p è c e s actuel lement 
vivantes, qu 'on a p u le ranger dans u n sous-
genre. U paraissait se n o u r r i r d 'aiguil les et de 
jeunes pousses de pins ; on ne sait cependant 
r i en de certain à ce su je t . 

D'autres r h i n o c é r o s habitaient la France et le 
sud de l 'Al lemagne. L ' u n avait quatre doigts aux 
pieds de devant et pas de cornes ; on suppose 
que cette e s p è c e est la p r e m i è r e q u i a i t apparu . 

I l y avait encore d'autres an imaux voisins des 
r h i n o c é r o s , et q u i sont pour nous i n t é r e s s a n t s , 
en ce qu ' i l s é t a b l i s s e n t une t rans i t ion entre les 
e spèces si i so lées de pachydermes q u i existent 
encore de nos jou r s . 

Les r h i n o c é r o s actuel lement vivants se d i v i 
sent en trois groupes p r inc ipaux : ceux à une 
corne et à peau p l i s s é e o u éca i l l euse ; ceux à deux 
cornes et à peau p l i s sée ; ceux à deux cornes et 
à peau lisse. 

LE RHINOCEROS DE L'INDE. 
IN VICUS 

RHINOCEROS 

Das einhôrnige, ou indisthe Nashom, The Indian 
Rhinocéros. 

C a r a c t è r e s . — L e r h i n o c é r o s de l ' Inde 
(Pl . X X X V I I ) , qu 'on n o m m e aussi rhinocéros uni-
corne, est une des plus grandes e s p è c e s . U a 
3 m è t r e s de l o n g ; sa queue mesure 66 cent. ; sa 
hauteur , au gar ro t , est de 1 m è t r e et d e m i , et la 
c i r c o n f é r e n c e d u corps d é p a s s e 3 m è t r e s . On a 
t r o u v é de vieux m â l e s q u i avaient de 4 m è t r e s à 
4 m , 3 0 de long , et de 2 m è t r e s à 2 m , 3 0 de hau t . 
On en é v a l u e le poids à 20 ou 30 q u i n t a u x . 

Le corps de cet an imal est l o u r d , é p a i s , a l l o n g é , 
bas sur j ambes ; le cou est cour t et gros, la t ê t e 
de grandeur moyenne, d u double plus longue 
que haute, p r é s e n t a n t des bosses f rontales i m 
m é d i a t e m e n t en avant des orei l les , et d'autres 
au-dessus des y e u x ; le reste d e l à t ê t e est for te 
m e n t c o m p r i m é et ap la t i . Les orei l les , moyen
nes et t r è s - m o b i l e s , sont re la t ivement longues, 
minces, pointues, droi tes , et ressemblent à celles 

d u cochon. Les yeux sont t r è s - p e t i t s , a l l o n g é s , et 
e n f o n c é s ; ra rement l ' an ima l les ouvre c o m p l è t e 
ment . Les narines sont au-dessus de la lèvre 
s u p é r i e u r e , et p a r a l l è l e s à l ' o r i f i c e bucca l . La 
corne s 'é lève sur la par t ie large d u bou t d u m u 
seau, au-dessus des deux narines et entre elles. 
E l l e est con ique , u n peu r e c o u r b é e en a r r i è r e . 
L a peau la re l ie aux r u g o s i t é s osseuses. El le a 
j u s q u ' à 66 c e n t i m . de l o n g et 33 cen t im . de cir
c o n f é r e n c e à l a base. L a l è v r e s u p é r i e u r e , large 
et aplatie, se pro longe en une t r o m p e poin tue , 
presque d i g i t i f o r m e , q u i peut ê t r e a l l o n g é e et 
r e t i r é e , et avoir ainsi une longueur de 16 à 20 
cent . L a l è v r e s u p é r i e u r e ressemble à celle du 
b œ u f . Les pattes, courtes , é p a i s s e s , cyl indr iques 
et i n f o r m e s , sont r e c o u r b é e s c o m m e celles d 'un 
chien basset; les a r t icu la t ions y sont à peine 
m a r q u é e s . Les t ro is doigts sont e n v e l o p p é s par 
la peau ; les sabots seuls paraissent à l ' e x t é r i e u r . 
Ceux-ci sont g r a n d s , l é g è r e m e n t b o m b é s en 
avant, f o r t emen t t r a n c h é s en a r r i è r e , et laissent 
l ib re une bonne par t ie de la plante q u i est 
g rande , n u e , cal leuse, a l l o n g é e en f o r m e de 
c œ u r . L a queue, cour te et pendante , va en s'a
mincissant de la racine j u s q u ' à son m i l i e u . Les 
organes sexuels sont t r è s - g r a n d s . L a femel le n'a 
qu 'une paire de mamel les . 

Le corps est recouver t d 'une peau t r è s - f o r t e , 
plus dure et plus s è c h e que celle de l ' é l é p h a n t ; 
elle repose sur une couche de t issu cel lulaire 
l â c h e , q u i l u i pe rme t de glisser fac i l ement ; elle 
f o r m e une cuirasse é p a i s s e , presque c o r n é e , d i 
v i sée par des pl is n o m b r e u x et p rofonds , r égu
l i è r e m e n t d i s p o s é s . Ces p l i s , q u i existent m ê m e 
chez le n o u v e a u - n é , pe rmet ten t à l ' a n i m a l d ' e x é 
cuter tous les mouvements n é c e s s a i r e s . A leurs 
bords, la peau est r e l e v é e ; en leur m i l i e u , elle 
est t r è s - m i n c e et m o l l e , tandis qu 'a i l l eurs , elle 
est roide c o m m e une planche é p a i s s e . Chez les 
v ieux an imaux , elle est c o m p l è t e m e n t d é n u d é e 
de poi ls , si ce n'est à la racine de la corne , au 
b o r d des oreil les et au b o u t de la queue . L e pre
m i e r grand p l i descend ver t i ca lement d e r r i è r e la 
t ê t e et le l o n g d u cou , o ù i l f o r m e une sorte de 
f a n o n ; d e r r i è r e l u i s'en t rouve u n second, ob l i 
que en haut et en a r r i è r e , t r è s - p r o f o n d en bas, 
mais a l lant vers le gar ro t en s 'amincissant ; de sa 
m o i t i é i n f é r i e u r e pa r t un t r o i s i è m e p l i , q U i r e _ 
monte ob l iquemen t le l ong d u cou . U n qua
t r i è m e p l i p r o f o n d est d e r r i è r e le gar ro t , i l re
monte le l ong d u dos et se recourbe en arc p o u r 
se con t inue r d e r r i è r e les é p a u l e s ; i l passe au-

1 dessous, puis en avant d u m e m b r e s u p é r i e u r q u ' i l 
' en toure . U n c i n q u i è m e p l i descend d u sacrum 
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obl iquement en bas et en avant le l o n g des cuis
ses, a r r ive aux flancs et s'y perd ; i l envoie une 
branche q u i descend le l o n g d u b o r d a n t é r i e u r 
du membre p o s t é r i e u r , puis traverse hor izonta
lement le t i b i a , et r emonte j u s q u ' à l 'anus, d ' o ù 
i l revient hor izonta lement sur la cuisse, sous 
forme d'une fo r t e sa i l l ie . L a peau est ainsi d i 
visée en t ro is larges zones : la p r e m i è r e com
prend le cou et les é p a u l e s ; l a seconde va des 
épau le s aux lombes ; la t r o i s i è m e embrasse le 
train de d e r r i è r e . 

Toute la peau est recouverte de petites é c a i l 
les i r r é g u l i è r e s , a r rond ies , p lus ou moins lisses 
et c o r n é e s . Le ventre et la face in terne des m e m 
bres sont d iv i sés en u n g rand nombre de petits 

¥ compart iments par des sil lons q u i se croisent. L e 
museau porte des r u g o s i t é s transversales. 

La couleur est var iable . Les v ieux an imaux pa
raissent d ' u n gris b r u n f o n c é , u n i f o r m e , t i r a n t 
plus ou moins sur le roux ou le b l eu . Dans la 
profondeur des p l i s , la peau est r o u x c la i r ou 
couleur de chair . L a p o u s s i è r e , la vase, d'autres 
influences e x t é r i e u r e s f o n t p a r a î t r e l ' an ima l plus 
foncé q u ' i l ne l'est r é e l l e m e n t . Les jeunes i n d i 
vidus ont des teintes plus claires que les v i eux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce r h i n o c é r o s 
habite les Indes et les parties avoisinantes de la 
Chine. I l est su r tou t c o m m u n à S iam, en Co-
chinchine et dans les provinces les p lus occiden
tales du Céles te E m p i r e . 

Dans les î les de la Sonde, le r h i n o c é r o s est 
r e p r é s e n t é par d'autres e s p è c e s . 

LE RHINOCÉROS DE JAVA. — RHINOCEROS 
JAVANVS. 

The Javanese Rhinocéros. 

Caractères. — Il n'a, comme le précédent, 
qu 'une corne, mais on le r e c o n n a î t à ses pl is cu
t a n é s , q u i sont moins é p a i s , et aux tubercules 
ser rés et anguleux de sa peau. I l est d 'ai l leurs 

plus grand que l ' un i co rne . 

LE RHINOCÉROS DE SUMATRA. — RHINOCEROS 
SUMATRENSIS 

C a r a c t è r e s . — Ce lu i - c i se dis t ingue par ses 
deux cornes; ses éca i l l e s sont t r è s - f o r t e s , ses 
plis c u t a n é s profonds , son corps couver t de 
plus de poils que ce lu i des autres e s p è c e s , et i l 
ne perd j ama i s ses incisives. 

LE RHINOCÉROS BICORNE. — RHINOCEROS 
BICORNIS-

Bas zioeihôrnige Nashom, The Rhinaster ou Borele. 

Caractères. — Le rhinocéros bicorne (fig. 354) 

' est une e s p è c e a f r i ca ine . Sa corne a n t é r i e u r e a 
de 66 à 80 cent, de l o n g ; elle est u n peu recour
b é e en a r r i è r e et assez poin tue ; celle de d e r r i è r e 
est plus cour te et plus obtuse. L a peau n'a pas 
de grands pl i s . E l l e est rugueuse et é p a i s s e ; celle 
du dos est d u r e ; celle des flancs est peu é p a i s s e , 
et une balle de f u s i l la traverse. E l le est d 'un 
b r u n f o n c é , mais elle p a r a î t grise, g r â c e à la 
sa l e t é q u i y a d h è r e . Cet an imal a de 3 m , 50 à 
4 m è t r e s de l ong , et de 3 m è t r e s à 3 f f l ,50 de c i r 
c o n f é r e n c e . L a queue a envi ron 80 cent. Les i n 
cisives, au nombre de quatre à la m â c h o i r e i n 
f é r i e u r e , de deux à la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , 
t omben t de bonne heure . D ' a p r è s Spa r rmann , 
les v i s cè r e s de cette e s p è c e ressembleraient à 
ceux d u cheval . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce r h i n o c é r o s 
se t rouve depuis la Cafrerie jusqu 'en Abyss in ie ; 
son aire de dispersion doi t al ler t r è s - l o i n d u 
c ô t é de l ' i n t é r i e u r , mais on n 'en c o n n a î t pas l a 
l i m i t e occidentale . 

LE RHINOCÉROS A CAPUCHON. — RHINOCEROS 
CVCVLLATVS. 

Das Kaputzen Nashom. 

Dans le sud de l'Abyssinie on trouve le rhi
n o c é r o s à capuchon ; mais i l est t rop pea connu , 
pour que nous puissions en parler i c i longue

ment . 

LE RHINOCÉROS KEITLOA. — RHINOCEROS 
KE1TLOA. 

Das Keitloa Nashom, The Keitloa ou Sloan's Rhinocéros. 

Caractères. — Dans les mêmes lieux que le 
p r é c é d e n t habite le kei t loa (fig. 355),. q u i se d is
t ingue d u bicorne par sa couleur d 'un b r u n plus 
c la i r , et ses deux cornes t r è s - l o n g u e s . L a corne 
p o s t é r i e u r e , i n c l i n é e en avant, surpasse d 'or
dinaire l ' a n t é r i e u r e en longueur . L ' a n i m a l a de 
3 œ , 6 0 à 4 m è t r e s de l ong , et 1 I D ,60 de hauteur , 

au garrot . 
Plusieurs naturalistes refusent de voi r dans le 

kei t loa une e s p è c e à par t , et n 'en f o n t qu'une 
v a r i é t é de r h i n o c é r o s b icorne ; mais tous ceux 
q u i ont eu l 'occasion de le vo i r en vie, le d is
t inguent pa r fa i t ement des autres r h i n o c é r o s . 

LE RHINOCÉROS CAMUS. - RHINOCEROS SIMVS. 

Das stumpfnasige Nashorn, The white Rhinocéros. 

Caractères. — Il existe encore une autre es
p è c e a f r ica ine , le r h i n o c é r o s camus, que l ' on 
trouve en troupes nombreuses dans le pays des 

. y r 
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Betschunas, et qu i d i f f è r e des p r é c é d e n t e s par 
le nombre des cornes. 

Les rhinocéros que nous venons de citer sont 
les seules e s p è c e s actuel lement vivantes que l ' on 
c o n n a i s s e . P e u t - ê t r e en rencontrera i t - t -on d'autres 
en A f r i q u e . Pendant m o n s é j o u r dans le K o r d o 
f a h n , j ' en tendis par ler de plusieurs an imaux à 
une corne, mais sans avoir p u d é t e r m i n e r les 
e s p è c e s . Le l o n g d u cours s u p é r i e u r d u N i l B l e u , 
j e t r o u v a i des pistes de r h i n o c é r o s , nombreuses, 
mais jamais j e n e pus voir ies an imaux e u x - m ê m e s . 
U n voyageur a l lemand, q u i pa rcouru t les m ê m e s 
c o n t r é e s , et vers la m ê m e é p o q u e , recue i l l i t aussi 
les r é c i t s des i n d i g è n e s sur les r h i n o c é r o s , et i l 
n ' h é s i t a pas à les rapporter et à les app l iquer à 
la fabuleuse l i co rne . Pour m o n compte , i l me j 
semble r é s u l t e r des r é c i t s des i n d i g è n e s , q u ' i l y ; 

a plusieurs e s p è c e s de r h i n o e é r o s dans les j 
parties orientales d u Soudan, et sur tou t au sud j 
d u Dar-e l -Fouhr et d u W a d a ï . Quelles sont-elles? 
On l ' ignore . E n t ou t cas, de nouvelles explora
t ions c o m p l é t e r o n t ce que nous savons de ces 
a n i m a u x , et i l est probable que le n o m b r e des 
e s p è c e s s'en a c c r o î t r a . 

I l en est p e u t - ê t r e de m ê m e p o u r les e s p è c e s 
asiatiques; i l n 'y a d é j à pas si longtemps que le 
r h i n o c é r o s de Sumatra a é t é d i s t i n g u é comme 
e s p è c e i n d é p e n d a n t e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS les 
r h i n o c é r o s se ressemblent beaucoup par leur j 
genre de v ie , leurs f a c u l t é s , leurs a l lures , l eur j 
r é g i m e ; chaque e s p è c e , cependant, a ses p a r t i c u 
l a r i t é s . P a r m i les e s p è c e s asiatiques, par exem
ple , le r h i n o c é r o s de l ' Inde est m é c h a n t , c e lu i du 
Japon est d 'un t e m p é r a m e n t b ien plus doux, et 
ce lu i de Sumatra ne donne jamais signe de m é 
c h a n c e t é . U en est de m ê m e du r h i n o c é r o s 
d ' A f r i q u e . M a l g r é sa petite ta i l l e , le r h i n o c é r o s 
b icorne passe pour le plus m é c h a n t ; le ke i t loa , 
aussi est u n an ima l dangereux ; le r h i n o c é r o s 
blanc serait au contra i re u n ê t r e par fa i tement 
inoffensif . 

E n somme, ces gigantesques pachydermes 
sont plus r e d o u t é s que l ' é l é p h a n t . Les Arabes du 
Soudan voient dans les anasa ou fertit, comme 
ils les n o m m e n t , ainsi que dans les hippopotames, 
des ê t r e s e n c h a n t é s . Us c ro ien t q u ' u n m é c h a n t i 
sorcier peut prendre la f o r m e de ces an imaux , 
et ils appuient leur d i re sur ce que les r h i n o c é 
ros, comme les hippopotames, ne connaissent 
aucune b a r r i è r e dans leur c o l è r e aveugle. « L ' é l é 
phant , d isent- i ls , est u n an imal juste , q u i t i e n t 
en honneur les paroles d u p r o p h è t e Mahomet 

(que la voix de Dieu soit avec l u i ) et q u i a é g a r d 
aux lettres de p ro tec t ion , et aux autres moyens 
permis de d é f e n s e . Les h ippopotames et les r h i 
n o c é r o s , par contre , ne s ' i n q u i è t e n t nu l lement 
de toutes les amulet tes que nos p r ê t r e s é c r i v e n t 
p o u r p r o t é g e r les champs, et ils mon t r en t par là 
qu ' i l s m é p r i s e n t la vo ix du Tout-Puissant . Ils 
sont r e j e t é s et maudi t s d è s le commencement . 
Ce n est pas le Seigneur, le C r é a t e u r , q u i les a 
fa i t s , mais b ien le d iable , le des t ruc teur ; aussi 
i l n'est pas bon p o u r les croyants de se met t re en 
contact avec ces an imaux , c o m m e le fon t les 
p a ï e n s et les i n f i d è l e s . L e v é r i t a b l e musu lman 
s ' é l o i g n e d'eux t r a n q u i l l e m e n t , a f i n de ne pas 
soui l ler son â m e , et d e . n ' ê t r e pas r e j e t é au j o u r 
d u Seigneur. » 

Les cantons r iches en eau, les fleuves au l i t 
large, les lacs à bords m a r é c a g e u x et couverts de 
buissons; les mara is , au voisinage desquels se 
t rouven t d'abondants p â t u r a g e s , sont les lieux 
qu 'hab i ten t les r h i n o c é r o s . E n A f r i q u e , i l arrive 
assez souvent qu ' i l s s ' é c a r t e n t de l 'eau, pour pa î 
t r e dans les steppes. Dans les Indes, i ls s ' é lèvent 
parfois dans les montagnes. Mais chaque j o u r , 
i ls vont au moins une fois à l 'eau pour s'y abreu
ver et se rou le r dans la vase. U n ba in de vase est 
u n besoin pour tous les pachydermes ; l eur peau, 
en effet , est aussi sensible qu 'e l le est é p a i s s e . En 
é t é , les mous t iques , les taons, des insectes de 
toute e s p è c e les t o u r m e n t e n t , et i ls cherchent à 
s'en d é f e n d r e en se r ecouvran t d 'une couche de 
fange. A v a n t de se me t t r e en route pour cher
cher l eu r n o u r r i t u r e , ils couren t au b o r d d 'un 
lac o u d 'un cours d'eau, s'y creusent u n t rou 
avec leur corne, et s'y vau t r en t , j u s q u ' à ce qu'ils 
soient c o m p l è t e m e n t recouverts de vase. Ils 
poussent en m ê m e temps des soupirs et des gro
gnements de contentement ; i ls se l i v r e n t à cette 
douce occupa t ion avec une tel le v o l u p t é qu' i ls 
en o u b l i e n t leur v ig i lance habi tue l le . Cette cou
che pro tec t r ice ne les d é f e n d que peu de temps ; 
elle ne tarde pas à t omber , aux jambes d 'abord, 
puis aux cuisses et aux é p a u l e s , et ces parties 
f inissent par ne plus ê t r e à l ' a b r i des p i q û r e s des 
mouches. On v o i t alors les r h i n o c é r o s sor t i r de 
leur paresse, c o u r i r p r è s d 'un arbre et s'y f r o t t e r , 
pour a l l é g e r u n peu leurs souffrances. 

Les r h i n o c é r o s sont des a n i m a u x p l u t ô t noc-
turqes que d iu rnes . L a grande chaleur l eu r est 
insuppor table , et aux heures o ù elle se f a i t le 
plus sentir , i ls d o r m e n t dans des l i eux o m b r a g é s 
c o u c h é s sur le ventre o u sur le f l anc , la t ê t e 
é t e n d u e ; ou b ien , ils restent debout et i m m o b i l e s 
à un end ro i t s i lencieux de la f o r ê t , p r o t é g é s nap 
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le feui l lage des arbres contre les rayons d u 
soleil. Tous les auteurs sont unanimes à di re que 
leur sommei l est t r è s - p r o f o n d . On peut à ce 
moment s'approcher d'eux sans grande p r é c a u 
t ion : i ls ne bougent p o i n t . Gordon C u m m i n g 
raconte que, m ê m e les mei l l eurs amis de ces 
animaux, plusieurs e s p è c e s de petits oiseaux, 
qu i les suivent t ou jou r s , s ' e f f o r c è r e n t en vain de 
révei l ler un r h i n o c é r o s q u ' i l vou la i t t u e r ; et les 
plus anciens auteurs disent que c'est su r tou t 
pendant la grande chaleur qu 'on surprend et 
qu'on tue les r h i n o c é r o s . 

D 'ordinai re , en dormant , i ls ron f l en t si f o r t 
qu'on les entend à distance, et qu 'on est ainsi 
averti, à temps, de leur p r é s e n c e . Mais i l ar r ive 
aussi qu ' i ls respirent s i lencieusement et q u ' o n 
se trouve tou t à coup devant le g é a n t , sans s ' ê t r e 
dou té de son voisinage. Spa r rmann raconte que 
deux de ses Hot tentots p a s s è r e n t t o u t p r è s d 'un 
r h i n o c é r o s e n d o r m i , et ne l ' a p e r ç u r e n t q u ' a p r è s 
l'avoir dépassé de quelques pas. I l s se r e t o u r n è 
rent, l u i a p p l i q u è r e n t leurs fus i ls sur la t ê t e et 
firent f eu . L ' a n i m a l faisant encore quelques 
mouvements, i ls r e c h a r g è r e n t t r a n q u i l l e m e n t 
leurs armes, et le t u è r e n t à la seconde d é c h a r g e . 

A la t o m b é e de la n u i t , o u m ê m e au c o m m e n 
cement de la s o i r é e , le r h i n o c é r o s se l è v e , p rend 
son bain de vase, va au p â t u r a g e . E n A f r i q u e du 
moins, c'est g é n é r a l e m e n t de la t r o i s i è m e à la 
s ix ième heure de la n u i t q u ' i l a r r ive a u p r è s des 
sources ou des marais , et i l y reste t ou jou r s p l u 
sieurs heures ; ensuite i l se d i r ige n ' impor t e o ù . 
11 trouve à se n o u r r i r dans les f o r ê t s épa i s se s , 
i m p é n é t r a b l e s aux autres an imaux , comme dans 
les plaines d é c o u v e r t e s , dans l 'eau, comme dans 
les roseaux, dans les montagnes, comme dans les 
vallées. I l se f raye u n passage avec f a c i l i t é , m ê m e 
dans le f o u r r é le plus impra t i cab le . I l é c a r t e 
et broie les branches et les arbres t rop faibles 
pour l u i r é s i s t e r ; ce n'est qu ' au tour des troncs 
gigantesques q u ' i l se d é t o u r n e u n peu. L à où se 
trouvent des é l é p h a n t s , i l en sui t les sentiers ; ce 
n'est pas q u ' i l ne sache aussi en f rayer , car, au 
besoin, i l é c a r t e avec sa corne des t roncs d'ar
bres m ê m e assez é p a i s et s'ouvre un passage. 
Dans les jungles , o n vo i t des chemins ouverts en 
droite l igne, sur les c ô t é s desquels les plantes 
sont b r i s é e s , e t dont le sol est ba t tu par les pas 
de ces é n o r m e s pachydermes. 

Dans l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e , on a v u des per
cées analogues ; dans celles des r h i n o c é r o s , les 
troncs sont c a s s é s et r e n v e r s é s à droi te et à gau 
che ; dans celles des é l é p h a n t s , tous les arbres 
q u i pouvaient f a i re obstacle sont a r r a c h é s , d é 

p o u i l l é s de leurs feui l les et j e t é s ensuite de c ô t é . 
Assez souvent, dans les montagnes de l ' Inde , on 
t rouve des chemins battus q u i conduisent d'une 
f o r ê t à l ' aut re , au travers des rochers et des r o -
cailles ; à force d ' ê t r e parcourus , i ls se d é f o n c e n t 
peu à peu, et f inissent par f o r m e r de v é r i t a b l e s 
chemins creux. 

Relat ivement à sa n o u r r i t u r e , le r h i n o c é r o s est 
à l ' é l é p h a n t , ce que l ' â n e est au cheval. I l mange 
de p r é f é r e n c e des plantes dures, des chardons, 
des g e n ê t s , des roseaux, des joncs , des herbes des 
steppes. E n A f r i q u e , i l se n o u r r i t p r inc ipa lement 
des mimosas é p i n e u s e s , et sur tout de la petite 
e s p è c e buissonneuse, à laquel le ses é p i n e s a i g u ë s 
et r e c o u r b é e s ont valu de la par t des chasseurs 
le n o m s ign i f ica t i f de « Attends un peu. » Pen
dant la saison des pluies, i l qu i t ta les f o r ê t s et 
p é n è t r e dans les p lanta t ions ; s'il est dans le v o i 
sinage des cul tures , i l y p r o d u i t des d é g â t s i n 
croyables ; car quelle q u a n t i t é de n o u r r i t u r e ne 
l u i f au t - i l pas pour r e m p l i r son estomac de l m , 3 0 
de long et de 80 c e n t i m è t r e s de d i a m è t r e ! 

On a vu chez les r h i n o c é r o s captifs , q u ' u n 
de ces an imaux mange en un j o u r au moins 
2o k i l o g r . de fourrage : en l i b e r t é , i l do i t sans 
doute manger davantage. I l ne m é p r i s e aucune 
n o u r r i t u r e ; i l avale non-seulement les jeunes 
pousses, les rameaux et les piquants des m i 
mosas et des autres plantes é p i n e u s e s des t r o 
piques, mais encore des branches de 3 à 6 cen t im . 
de d i a m è t r e . 

I l p rend ses al iments en masse avec sa large 
gueule, et les e spèces dont la l èv r e s u p é r i e u r e se 
prolonge en t rompe , savent parfa i tement fa i re 
usage de cet appendice. 

J 'ai vu u n r h i n o c é r o s de l ' Inde saisir avec 
sa l èvre de t r è s -pe t i t s objets, des morceaux de 
sucre, et les d é p o s e r ensuite sur sa langue. 
Tous ses a l iments , i l les m â c h e a u s s i t ô t , mais 
d'une m a n i è r e g r o s s i è r e ; son œ s o p h a g e est 
assez large pour permet t re à de gros morceaux 
d'y passer. Le r h i n o c é r o s de l ' Inde peut al
longer d 'environ 26 c e n t i m . sa l èvre s u p é r i e u r e 
et arracher avec une assez for te tou f fe d 'herbe. 
I l l u i impor te peu que les racines e n t r a î n e n t 
avec elles de la terre : a p r è s avoir b ien f r a p p é 
la tou f fe contre le sol pour en secouer la ma
j eu re par t ie , i l la met t r anqu i l l emen t dans sa vaste 
gueule et l'avale sans d i f f i c u l t é . Quand i l . e s t en 
bonne humeur , son plais ir est de d é r a c i n e r u n 
pe t i t arbre ou u n buisson. Pour ce f a i r e , i l 
balaie avec sa t r ompe le sol tou t autour des rac i 
nes, j u s q u ' à ce q u ' i l puisse en saisir le collet et 
l 'enlever. I l casse ensuite les racines et les mange 
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L ' o n a r e m a r q u é que les diverses e spèces 
mangent sans i n c o n v é n i e n t d i f f é r e n t e s plantes 
q u i sont nuisibles à d'autres. On cro i t , par 
exemple, que le r h i n o c é r o s bicorne d ' A f r i q u e 
est e m p o i s o n n é par une euphorbe, que le r h i 
n o c é r o s blanc avale sans aucun i n c o n v é n i e n t . 

L'existence d u r h i n o c é r o s p a r a î t ê t r e b ien 
monotone : l ' an ima l mange ou dor t , sans s'in
q u i é t e r beaucoup d u monde e x t é r i e u r . Con t ra i 
rement à ce que nous avons v u chez l ' é l é p h a n t , 
i l v i t seul, o u au plus en petites troupes de 
quatre à d ix i n d i v i d u s , et, dans ces s o c i é t é s , i l 
n 'y a aucun l i e n ; chacun v i t pour soi, fa i t ce 
que bon l u i semble. 

Tous les mouvements de cet an imal sont 
lourds , mais moins cependant qu 'on ne le c ro i t 
g é n é r a l e m e n t . Le r h i n o c é r o s ne peut, i l est 
v ra i , se re tourner et se d é t o u r n e r avec ag i l i t é , 
et dans la montagne, i l ne saute pas avec la 
l é g è r e t é d u chamois ; cependant en plaine, i l 
c o u r t t r è s - v i t e . I l ne marche pas l 'amble comme 
les autres pachydermes, mais i l avance à la fois 
la j ambe de devant et la j ambe de d e r r i è r e q u i 
sont o p p o s é e s . E n courant , i l t i en t sa t ê t e 
p e n c h é e à t e r r e ; en c o l è r e , i l l 'agite à droi te et 
à gauche, et avec sa corne trace de profonds 
sillons. L o r s q u ' i l est en f u r i e , i l saute de cô t é 
et d'autre, en levant la queue. Son t ro t est 
rapide et longtemps soutenu ; i l peut devenir 
dangereux m ê m e pour u n cavalier, sur tout 
dans les endroits buissonneux, o ù la course 
du cheval est a r r ê t é e , tandis que le r h i n o c é r o s 
renverse tous les obstacles. Le r h i n o c é r o s est u n 
par fa i t nageur, mais i l ne plonge jamais sans 
néces s i t é ; quelques auteurs disent cependant 
l 'avoir v u descendre jusqu 'au f o n d des cours 
d'eau, enlever là , avec sa corne, les racines et 
les tiges des plantes aquatiques, q u ' i l venait en
suite manger à la surface. 

De tous ses sens, l ' o u ï e est le plus p a r f a i t ; 
a p r è s vient l 'odorat , et en t r o i s i è m e l i eu le t ou 
cher. L a vue est peu d é v e l o p p é e . On a d i t et 
r é p é t é que le r h i n o c é r o s ne voyait que d ro i t 
devant l u i , et ne pouvait apercevoir u n h o m m e 
q u i l 'approcherai t de c ô t é . Je mets cette asser
t i o n f o r t en doute, car j e crois avoir o b s e r v é le 
contrai re chez des r h i n o c é r o s a p p r i v o i s é s . Dans 
la poursuite d 'un ennemi , le r h i n o c é r o s se guide 
par l ' ou ï e et l 'odorat . I l p rend la piste de son 
adversaire et la suit , condui t plus par son nez 
que par son œ i l . Son ou ïe est t r è s - f ine ; l ' an imal 
p e r ç o i t de lo in le plus l é g e r b r u i t , le g o û t p a r a î t 
aussi avoir u n cer ta in d é v e l o p p e m e n t , car j ' a i vu 
des r h i n o c é r o s captifs a imer beaucoup le sucre, 

et le manger avec u n sensible pla is i r . Sa voix 
est un sourd g rognement ; l ' a n i m a l souff le avec 
b r u i t quand i l est en c o l è r e . 

I l est t r è s - f a c i l e d ' i r r i t e r u n r h i n o c é r o s . Son 
apathie peut a i s é m e n t se t r ans fo rmer en rage. 
D ' a p r è s Raff le , le r h i n o c é r o s de Sumatra prend 
la f u i t e devant u n ch ien , et d 'autres voyageurs 
l ' on t v u s ' é l o i g n e r à leur approche ; mais s ' i l est 
e x c i t é , i l en est t ou t au t rement . U ne c o n s i d è r e 
n i le nombre n i la puissance de ses ennemis; i l 
f o n d sur eux en dro i te l igne . I l ne semble pas 
c o n s i d é r e r si l ' ob je t de sa c o l è r e est un ê t r e p u 
rement inoffens i f , ou s ' i l a en face de l u i des ad
versaires nombreux et b i en a r m é s . L a couleur 
rouge l u i est insuppor table , et souvent on l'a vu 
se p r é c i p i t e r sur des gens v ê t u s de couleurs 
voyantes, sans que ceux-ci l 'eussent p r o v o q u é . 
Sa f u r e u r d é p a s s e toutes les bornes. I l se venge 
non-seulement sur ce lu i q u i l 'a i r r i t é , mais en
core sur tou t ce q u ' i l r encon t re , sur les pieux et 
sur les arbres, et s ' i l ne t rouve r i e n autre , i l 
creuse dans la ter re des t rous de p lus de 2 m è 
tres de p ro fondeur . 

Heureusement q u ' i l n'est pas t r è s - d i f f i c i l e d 'é 
chapper à u n r h i n o c é r o s f u r i e u x . L e chasseur n'a 
q u ' à le laisser approcher j u s q u ' à d ix ou quinze 
pas, puis à fa i re u n saut de c ô t é . L ' a n i m a l fu r i eux 
passe ou t r e , perd la piste, et se p r é c i p i t e en 
avant, faisant sentir les effets de sa c o l è r e à un 
ê t r e souvent inoffens i f . L i ch tens t e in parle d 'un 
r h i n o c é r o s q u i , la n u i t , t o m b a avec une force 
incroyable sur une vo i tu re et sur le b œ u f q u i y 
é t a i t a t t e l é , enleva t o u t , et m i t t ou t en p i è c e s . 
Pour les caravanes, le r h i n o c é r o s est l ' an ima l le 
plus dangereux, car i l se p r é c i p i t e f r é q u e m m e n t 
sans m o t i f sur les voyageurs, et tue des gens 
q u i é t a i e n t l o i n de le p rovoquer . 

Les r h i n o c é r o s b runs d ' A f r i q u e , su r tou t , sont j 
t r è s - r e d o u t é s . l i s s e r u e n t sur tou t ce q u i a t t i r e ' 
l eur a t ten t ion . Souvent , on v o i t u n de ces ani
maux s'acharner des heures e n t i è r e s a p r è s un 
buisson, f o u i l l e r la t e r re t o u t au tour , j u s q u ' à 
ce q u ' i l l ' a i t e n l e v é avec ses racines, puis se 
coucher , sans plus songer à son ac t ion . L e r h i 
n o c é r o s blanc d ' A f r i q u e est beaucoup plus doux 
et moins agi le que son c o n g é n è r e . M ê m e b l e s s é , 
i l est rare q u ' i l at taque l ' h o m m e . 

Nous manquons de d é t a i l s sur la r e p r o d u c t i o n 
d u r h i n o c é r o s . On sait que, p o u r les e s p è c e s de 
l ' Inde , l ' accouplement se f a i t en novembre et en 
d é c e m b r e ; la mise bas a l i e u en a v r i l o u en m a i ; 
la d u r é e de la gestation est don® de d ix-sept à 
d i x - h u i t mois . A v a n t l ' accouplement , les m â i e s 
se l i v r e n t de violents combats . A n d e r s o n assista 
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Fig. 355. Le Rhinocéros keitloa. 

à une lu t t e entre quatre r h i n o c é r o s m â l e s ; i l en 
tua deux, et les t rouva couverts de blessures. 

L a femel le est u n i p a r e , et me t bas au plus 
épa i s d 'un f o u r r é . L e pe t i t r h i n o c é r o s est un 
an imal l o u r d , de la grandeur d 'un chien de for te 
ta i l le . I l n a î t les yeux ouverts, sa peau est rousse 
et sans pl i s , et sa corne est d é j à i n d i q u é e ; sa 
croissance, dans les premiers mois , est rapide. 
U n pet i t r h i n o c é r o s , q u i , au t r o i s i è m e j o u r , 
avait envi ron 66 cent, de hau t et 1™, 15 de 
l o n g , c r û t en u n mois de 13 cent, en h a u 
teur , de 16 cent, en longueur et d 'autant en 
c i r c o n f é r e n c e . A treize mois , i l avait l m , 2 0 de 
haut , 2 m è t r e s de l o n g et p r è s de 2 m , 3 0 de c i r 
c o n f é r e n c e . Dans les premiers mois , la peau est 
d 'un r o u x f o n c é ; plus t a rd , elle p r é s e n t e des par
ties f o n c é e s sur u n fond c la i r . J u s a u ' à quatorze 

BREHM, 

m o i s , i l n 'y a pas traces des p l i s ; mais à pa r t i r de 
cet â g e , ils se fo rmen t si rap idement , qu 'au bou t 
de quelques mois, i l n 'y a plus aucune d i f f é 
rence entre les vieux et les jeunes ind iv idus . Cé 
n'est q u ' à h u i t ans que le r h i n o c é r o s a une ta i l le 
moyenne. A force d ' ê t r e a i g u i s é e , la corne se 
courbe davantage en a r r i è r e ; chez plusieurs, et 
r é g u l i è r e m e n t chez les r h i n o c é r o s captifs, elle en 
est r é d u i t e à u n cour t t r o n ç o n . 

La m è r e t é m o i g n e à son pet i t beaucoup de 
tendresse; en cas de danger, elle le d é f e n d con
tre l ' ennemi . E l le l 'a l lai te pendant deux ans, et 
vei l le sur l u i avec sol l ici tude pendant t ou t ce 
temps. Bont ius raconte q u ' u n E u r o p é e n , dans 
u n voyage à cheval, d é c o u v r i t une femel le de 
r h i n o c é r o s avec son pet i t . A peine cel le-c i l ' a -
Dercut-e l le , qu'el le se leva , et s ' e n f o n ç a len te-

I I — 196 



no 

ment dans la f o r ê t . L e pe t i t ne voulant pas 
avancer, elle le poussa avec son museau. I l v in t à 
l ' idée de l ' homme de poursuivre la m è r e , et de 
l u i donner quelques coups de sabre sur le der
r i è r e . L a peau é ta i t t rop é p a i s s e , pou r en ê t r e 
t r a v e r s é e ; les coups ne laissaient que quelques 
lignes blanches. L ' a n i m a l supporta t ou t , j u s q u ' à 
ce que son peti t f û t c a c h é dans le f o u r r é ; elle 
se retourna alors subitement en grondant , en 
g r i n ç a n t des dents ; f o n d i t sur son agresseur, 
et, d u p remier coup, l u i d é c h i r a une hotte en 
morceaux. C'en e û t é t é f a i t de l u i , si le cheval 
n'avait é t é plus prudent que son cavalier. I l s'en
f u i t à toute vitesse, mais le r h i n o c é r o s le suivait , 
renversant et fou lan t aux pieds t ou t ce q u i l 'ar 
r ê t a i t . Lorsque le cheval eut r e j o i n t les compa
gnons de son m a î t r e , le r h i n o c é r o s se p r é c i p i t a 
sur eux, et les cont ra igni t à se r é f u g i e r d e r r i è r e 
deux arbres, r a p p r o c h é s l ' u n de l 'autre . A v e u g l é 
par la fu reu r , le r h i n o c é r o s v o u l u t passer entre 
les arbres, et sa c o l è r e redoubla l o r s q u ' i l v i t 
qu ' i ls r é s i s t a i e n t à ses attaques. Les troncs t r e m 
blaient sous les coups que l ' an imal l eur por ta i t , 
mais ils r é s i s t è r e n t assez pour donner aux voya
geurs le temps de t i r e r quelques balles dans la 
t ê t e d u r h i n o c é r o s et de le tuer . 

On ne sait j u s q u ' à quel âge le jeune r h i n o c é 
ros reste avec sa m è r e , n i dans quels rapports 
i l v i t avec son p è r e . 

A m i s e t ennemis . — On a jadis r a c o n t é bien 
des fables au sujet des amis et des ennemis du 
r h i n o c é r o s . I l combat ta i t sur tout , d isa i t -on, avec 
l ' é l é p h a n t , et ce lu i -c i succombait r é g u l i è r e m e n t . 
Pl ine a r ep rodu i t ce conte, q u i a f i n i par ê t r e 
mis au nombre des choses fabuleuses. Les voya
geurs anciens n 'on t r ien appris de cette i n i m i t i é ; 
mais, par contre , tous parlent de l ' a m i t i é q u i 
r è g n e entre les r h i n o c é r o s et d'autres ê t r e s . 

Anderson, Gordon C u m m i n g , et d'autres en
core ont t r o u v é presque tou jours en s o c i é t é du 
r h i n o c é r o s u n oiseau , u n ani (buphaga), q u i 
tou t le j o u r l 'accompagne, et l u i sert en quelque 
sorte de sentinelle. « Cet oiseau, d i t C u m m i n g , 
est le compagnon i n s é p a r a b l e de l 'h ippopotame et 
des quatre e s p è c e s de r h i n o c é r o s . I l se n o u r 
r i t de la vermine q u i p u l l u l e sur ces a n i m a u x ; 
aussi se t i e n t - i l t ou jour s dans l e u r voisinage, ou 
m ê m e sur l eu r dos. Souvent cet oiseau, t o u j o u r s 
v ig i l an t , m ' a f a i t perdre l ' e s p é r a n c e de m 'appro-
cher d ' un pachyderme et a r endu vaines toutes 
mes tentatives à ce sujet . Les anis sont les m e i l 
leurs amis d u r h i n o c é r o s , et ra rement ils m a n 
quent de le r éve i l l e r de son p r o f o n d sommei l . 
Celui-ci comprend leurs avertissements, se l ève . 

regarde de tous c ô t é s et s 'enfui t . Souvent j ' a i 
poursu iv i à cheval u n r h i n o c é r o s pendant p l u 
sieurs m i l l e s , et i l a f a l l u plus d 'une balle pour 
le t u e r . M ê m e alors, ces oiseaux restaient c o n t i 
nue l lement avec l eu r nour r i c i e r . I ls se tenaient 
sur son dos, et lorsqu 'une balle le f rappa i t à l 'é
paule, i ls s ' é l e v a i e n t à env i ron 2 m è t r e s en vole
tant , en poussant des cris p e r ç a n t s , puis ils re
venaient prendre leur place a c c o u t u m é e . Parfois 
les branches des arbres a u p r è s desquels passait le 
r h i n o c é r o s les balayaient ; mais t ou jou r s ils re
tourna ien t à l eu r place. J 'a i t u é des r h i n o c é r o s 
la n u i t , quand i ls s 'abreuvaient. Les oiseaux, 
croyant que l ' a n i m a l do rma i t , restaient p r è s de 
l u i j usqu ' au m a t i n , et quand j e m'approchais , j e 
remarquais qu 'avant de s'envoler, i ls faisaient tou t 
pour r éve i l l e r ce lu i qu ' i l s croyaient e n d o r m i . » 

Nous n'avons aucun m o t i f pou r mettre en 
doute la v é r a c i t é de ce r é c i t ; nous t rouvons de 
n o m b r e u x exemples d ' a m i t i é s pareil les entre des 
oiseaux et des m a m m i f è r e s . J 'a i d 'a i l leurs , dans 
l 'Habesch, eu de f r é q u e n t e s occasions de pou
voi r observer cet an ima l sur les chevaux et les 
b œ u f s . L 'oiseau est p a y é de reconnaissance pour 
ses f idè les .services, et le m a m m i f è r e le plus in in 
t e l l igen t r e c o n n a î t le b ien q u ' i l l u i f a i t en le 
d é l i v r a n t des insectes. Je ne d iscutera i pas la 
quest ion de savoir j u s q u ' à quel p o i n t i l est vrai 
q u ' à l 'approche l ' h o m m e , l 'oiseau b e c q u è t e l 'o
re i l le de son a m i pour le r é v e i l l e r ; mais j e crois 
p l u t ô t que l ' i n q u i é t u d e q u ' i l m o n t r e en ap-
percevant quelque chose de suspect, su f f i t pour 
rendre le r h i n o c é r o s a t tent i f . On sait d 'ai l leurs, 
que les oiseaux ne ta rden t pas à r e c o n n a î t r e 
ceux d'entre eux q u i sont les plus prudents ; 
qu ' i l s les observent con t inue l l emen t , et s'en ser
vent c o m m e de sentinelles. 

L ' h o m m e e x c e p t é , le r h i n o c é r o s n 'a g u è r e 
d 'ennemis. L e l i o n et le t i g r e ne se hasardent pas 
à l 'at taquer ; i ls savent que leurs ongles sont trop 
faibles pour d é c h i r e r son é p a i s s e cuirasse. Le 
coup de patte d u l i o n q u i renverse u n taureau 
ne fe ra i t r i e n à u n r h i n o c é r o s ; i l est h a b i t u é à 
d'autres coups, quand i l comba t avec ses sem
blables. Les r h i n o c é r o s femelles ne laissent j a 
mais u n t ig re o u u n l i o n approcher de leur pet i t , 
car ces carnassiers pour ra ien t b ien l u i ê t r e dan
gereux. « E n me p romenan t u n j o u r hors de la 
v i l l e , le l o n g d u fleuve, d i t B o n t i u s , j e t r o u v a i u n 
j eune r h i n o c é r o s encore en vie et poussant des 
g é m i s s e m e n t s p la in t i f s ; i l avait la cuisse m o r d u e 
et le coupable é t a i t sans aucun doute u n t i o - r e 

Ce qu 'on raconte de l ' a m i t i é d u r h i n o c é r o s et d 
t igre me semble une f a b l e ; car lorsque ces de 
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animaux passent l ' u n à c ô t é de l 'autre , ils se regar
dent de t ravers , grondent et g r incen t des dents, et 
ce ne sont certes pas là des t é m o i g n a g e s d ' a m i t i é . 

I l est de peti ts an imaux que le r h i n o c é r o s 
redoute bien plus que les grands carnassiers; 
les taons , les mouches sont p o u r l u i des enne
mis contre lesquels i l se t rouve sans d é f e n s e . 
C'est pour s'en p r o t é g e r q u ' i l se roule dans la 
vase, et c'est à la suite de leurs p i q û r e s q u ' i l se 
f ro t te contre les troncs, j u s q u ' à p rodu i re sur la 
peau des u l c è r e s et des c r o û t e s , auxquels se 
fixent d'autres insectes. Dans la vase se t rouvent 
nombre d ' a n i m a u x , des sangsues n o t a m m e n t , 
qu i le t ou rmen ten t aussi c rue l lement . Mais le 
petit oiseau dont nous avons p a r l é cont r ibue 
puissamment à le d é b a r r a s s e r de ce parasite. 

Chasse. — L ' h o m m e est l ' ennemi le plus te r 
r ible de notre pachyderme. Toutes les peupla
des sur le t e r r i to i r e desquelles i l se t rouve le 
poursuivent avec ardeur , et les E u r o p é e n s p ra 
tiquent cette chasse avec une v é r i t a b l e passion. 
On a r a c o n t é que la peau du r h i n o c é r o s é t a i t 
i m p é n é t r a b l e à une bal le , mais d é j à d'anciens 
voyageurs ont a v o u é qu 'une lance ou une flèche 
bien d i r i g é e pouvaient l a percer. Cette chasse 
est dangereuse, et pou r que le colosse tombe 
du premier coup, i l f a u t f r apper au bon endroi t . 
S'il n'est que b l e s s é , i l accepte a u s s i t ô t le com
bat, et peut devenir f o r t dangereux. Les chas
seurs i n d i g è n e s cherchent à surprendre le rh ino 
céros pendant son s o m m e i l , et le tuen t à coups 
de lance, ou le t i r en t à b o u t po r t an t . Les Abys
sins le tuent à coups de javelots, et en lancent sou
vent cinquante ou soixante à u n seul an ima l . 
Lorsque celui-ci est é p u i s é par la perte de son 
sang, celui des chasseurs qu i est lep lus h a r d i s'ap
proche de la b ê t e et cherche à l u i t rancher le 
tendon d 'Ach i l l e d ' u n coup de sabre, p o u r para
lyser ses mouvements et l ' e m p ê c h e r de r é s i s t e r . 

Dans les Indes, on chasse le r h i n o c é r o s , m o n t é 
sur u n é l é p h a n t , mais ceux-ci sont souvent 
blessés par l ' an ima l f u r i e u x . B o r r i , q u i a a s s i s t é 
à une de ces chasses, d i t que lorsque le r h i n o 
céros f u t l evé , i l s ' é l a n ç a sur ses ennemis, sans 
ê t re a r r ê t é par leur nombre ; ceux-ci s ' é t a n t é c a r 
tés à dro i te et à gauche, i l cou ru t d r o i t devant l u i , 
entre leurs rangs, et a r r iva à l ' e x t r é m i t é de la 
l igne o ù é t a i t le gouverneur , m o n t é sur u n é l é 
phant. Le r h i n o c é r o s se d i r igea a u s s i t ô t sur l u i , 
cherchant à le blesser d ' u n coup de co rne ; l 'é
l é p h a n t de son c ô t é s ' e f fo r ça i t de saisir son 
agresseur avec sa t r ompe ; le gouverneur p r o 
fita e n f i n d 'une occasion favorable pour f rapper 
le r h i n o c é r o s d 'une ba l le , au b o n endro i t . 

Rarement on chasse les e s p è c e s af r ica ine , 
en p l e in c h a m p ; le chasseur se glisse dans les 
buissons et f a i t f eu à courte p o r t é e . Manque- t - i l , 
l ' an imal se p r é c i p i t e en f u r e u r vers l ' endro i t 
d ' o ù est pa r t i le coup, et cherche son ennemi . 
Dès q u ' i l le vo i t ou q u ' i l le sent, i l baisse la t ê t e s 
f e rme les yeux, et s ' é l ance en avant, l abourant 
la terre avec sa corne. Mais i l est faci le de l'ar
r ê t e r . Des chasseurs adroits on t tenu t ê t e pen
dant des heures à u n r h i n o c é r o s ; i ls faisaient u n 
saut de c ô t é d è s q u ' i l a r r iva i t sur eux, le laissaient 
passer, et le tuaient , a p r è s l 'avoir ainsi f a t i g u é . 

Le voyageur Anderson a é t é plusieurs fois 
mis en grand danger par des r h i n o c é r o s b l e s sé s . 
U n , entre autres, se p r é c i p i t a avec rage sur 
l u i , le renversa, mais sans l 'a t te indre avec sa 
c o r n e ; n é a n m o i n s i l le t r a î n a u n bout d u che
m i n avec ses pieds de d e r r i è r e . A peine l ' an ima l 
l ' eu t - i l d é p a s s é , q u ' i l se re tourna , l 'attaqua de nou
veau, et le blessa g r i è v e m e n t à la cuisse. H e u r e u 
sement le r h i n o c é r o s borna l à sa vengeance. I l 
gagna un f o u r r é vo i s in , et Anderson f u t s a u v é . 

Le m ê m e voyageur raconte dans les termes 
suivants une rencontre avec u n r h i n o c é r o s 
blanc : « A u re tou r d'une chasse à l ' é l é p h a n t , 
j e vis à une faible distance u n g rand r h i n o c é r o s 
blanc. Je montais u n excel lent cheval de chasse, 
le me i l l eu r que j ' a i e jamais p o s s é d é . J'avais 
l 'habi tude de ne po in t chasser le r h i n o c é r o s à 
cheval, car on peut b i en plus fac i l ement l ' ap 
procher lorsqu 'on est à p i ed . Cette fo is , cepen
dant, i l me semblait que le sort en d é c i d a i t au 
t rement . Me . tournan t vers mes compagnons : 
« Par le c ie l , m ' é c r i a i - j e , le camarade a une b ien 
« belle corne ; j e veux le tuer . » A u s s i t ô t , j ' é p e -
ronna i m o n cheval, j ' eu s b i e n t ô t r e jo in t l ' a n i m a l 
et l u i logeai une balle dans le corps, mais sans 
le blesser mor te l l ement . A u l i e u de prendre 
la f u i t e comme d 'ordinai re , le r h i n o c é r o s resta 
i m m o b i l e , à m a grande s t u p é f a c t i o n ; puis t o u t 
à coup se re tourna , et a p r è s n f a v o i r c o n s i d é r é 
un moment , s ' a v a n ç a len tement vers m o i . Je ne 
pensais pas à prendre f u i t e , n é a n m o i n s j e cher
chai à é l o i g n e r m o n cheval . Mais l u i , d 'ordinai re 
si docile, q u i o b é i s s a i t à la plus l é g è r e secousse 
des r ê n e s , refusa de bouger, et quand i l le fit, i l 
é t a i t t rop ta rd ; le r h i n o c é r o s é ta i t t o u t p r è s ; une 
rencontre é t a i t i n é v i t a b l e . Je le vis baisser la 
t ê t e , puis la relever brusquement , en e n f o n ç a n t 
sa corne entre les cô t e s de m o n cheval , et avec 
une telle violence qu'el le l u i t r a n s p e r ç a le corps, 
la selle avec, et que j ' e n sentis la poin te a c é r é e 
p é n é t r e r m a j ambe . La force de ce coup f u t 
telle, que le cheval fit une v é r i t a b l e cu lbu te , les 
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jambes en l 'a i r , et tomba sur le dos. Pour m o i , 
j e fus v io l emment l a n c é à terre , et à peine 
é ta i s - je t o m b é que j e voyais p r è s de m o i la corne 
de l ' an ima l ; mais sa f u r e u r é t a i t c a l m é e , sa 
vengeance assouvie. I l qu i t t a au pet i t galop le 
t h é â t r e de ses exploi ts . Mes compagnons é t a i e n t 
a r r i v é s sur ces entrefaites. Courant à l ' un d'eux, 
j e pr is son cheval , j e sautai en selle, et sans 
chapeau, le visage p l e in de sang, j e m ' é l a n ç a i à 
la poursui te de l ' an imal . Quelques instants a p r è s , 
j e le voyais, à ma grande j o i e , é t e n d u à mes 
pieds. » 

Gordon C u m m i n g rappor te aussi q u ' u n r h i 
n o c é r o s blanc, qu 'on regarde g é n é r a l e m e n t 
comme un animal f o r t doux, é t a n t pou r su iv i de 
t r è s - p r è s se re tourna brusquement en m e n a ç a n t 
le chasseur. I l d i t aussi q u ' u n r h i n o c é r o s no i r 
f o n d i t sur l u i , sans q u ' i l le c h a s s â t , et le pour 
suivi t longtemps autour d 'un buisson. « S ' i l 
avait é t é , a j o u t e - t - i l , aussi leste q u ' i l é t a i t l a i d , 
c ' e û t é t é sans doute la fin de mes voyages; mais 
m o n ag i l i t é me donnai t l 'avantage. A p r è s m'avoi r 
longtemps poursu iv i autour d u buisson, i l poussa 
tou t à coup u n c r i , se re tourna , et me laissa 
m a î t r e d u champ de batai l le . » 

Le V a i l l a n t (1) d é c r i t dans son style i m a g é une 
chasse au r h i n o c é r o s , dans laquelle toute la ruse 
et la patience des i n d i g è n e s se t rouvent en j e u . 

« A u m i l i e u de cette immense m é n a g e r i e , 
dont la v a r i é t é me tenai t dans u n enchantement 
con t inue l , d i t - i l , j ' é t a i s surpris de ne pas voir 
cette q u a n t i t é de r h i n o c é r o s que m'avaient an
n o n c é e les gens de la horde de Har ipa . Cepen
dant u n j o u r , Klaas (2), q u i sans cesse é t a i t à 
l ' a f fû t des bonnes aventures, pour avoir la satis
fac t ion d ' ê t r e le premier à me les annoncer, v i n t 
en grande h â t e dans m a tente me dire q u ' à 
quelque distance d u camp i l avait a p e r ç u deux 
de ces an imaux , a r r ê t é s et t ranqui l les à cô t é 
l ' un de l 'autre au m i l i e u de la plaine, et q u ' i l ne 
tenai t q u ' à m o i de me procurer le plaisir de la 
plus belle chasse que j 'eusse encore fa i te . 

« A la v é r i t é , l a chasse pouvai t ê t r e t r è s - a m u 
sante ; mais i n d é p e n d a m m e n t d u danger qu'elle 
p r é s e n t a i t , j ' y voyais de grandes d i f f i cu l t é s . 
Pour at taquer deux ennemis aussi redoutables, 
i l nous fa l l a i t de grandes p r é c a u t i o n s , et les 
approcher sans en ê t r e vus n i é v e n t é s , ce qu i 
est t ou jou r s t r è s -d i f f i c i l e . Je m ' é t a i s d 'abord 
p r o p o s é de les cerner par un cordon, qui les en
velopperai t de toutes parts et d'avancer ensuite 

(I) Le Vaillant, Second Voyage dans l'intérieur de l'Afri
que. Paris, 1803, t. I I , p. 380. 

(2) Jeune Hottentot, compagnon de voyage de l'auteur. 

sur eux en r é t r é c i s s a n t peu à peu le cercle, et en 
nous r é u n i s s a n t tous au m o m e n t de l 'at taque ; 
mais les sauvages m ' a s s u r è r e n t que ce p l an é t a i t 
impra t icab le avec les an imaux d o n t i l est ques
t i o n . E n c o n s é q u e n c e , j e m 'abandonnai e n t i è r e 
m e n t à leurs conseils, et nous p a r t î m e s a r m é s de 
t ou t le courage n é c e s s a i r e et chacun d 'un bon 
f u s i l . Tous mes chasseurs vou lu ren t ê t r e de la 
par t ie , et chacun se proposai t les p lus grandes 

prouesses. Je fis mener en laisse deux de mes 
for ts chiens pour les l â c h e r au besoin sur les 
r h i n o c é r o s . Nous f û m e s o b l i g é s de fa i re u n t r è s -
g rand d é t o u r , a f in de prendre le dessous du 
vent , de peur d 'en ê t r e é v e n t é s , et nous g a g n â m e s 
la r i v i è r e dont nous s u i v î m e s le cours à l ' abr i 
des grands arbres q u i la borda ien t , et b i e n t ô t 
Klaas nous fit apercevoir, à u n demi-quar t de 
l ieue dans la plaine, les deux a n i m a u x . 

« L ' u n d'eux é t a i t beaucoup plus gros que 
l 'autre ; j e les crus m â l e et f emel le . D u reste, 
immobi l e s l ' u n à c ô t é de l 'aut re , i l s gardaient 
encore la m ê m e posture que quand Klaas les 
avait a p e r ç u s pour la p r e m i è r e fois ; mais ils 
por ta ient le nez au vent, et par c o n s é q u e n t nous 
p r é s e n t a i e n t la croupe. C'est la cou tume de ces 
q u a d r u p è d e s , quand i l s sont a insi a r r ê t é s , de se 
placer dans la d i r e c t i o n d u vent , a f i n d ; ê t r e 
avertis, par l 'odorat , des ennemis qu ' i l s ont à 
c ra indre . Seulement alors i ls d é t o u r n e n t de 
temps en temps la t ê t e , p o u r j e t e r u n coup d 'œi l 
en a r r i è r e et ve i l le r de toutes parts à l eu r s û r e t é ; 
mais ce n'est v r a imen t q u ' u n coup d ' œ i l et l 'af
fa i re d 'un instant . 

« D é j à nous raisonnions sur les dispositions à 
fa i re pour not re attaque, et j e donnais en c o n s é 
quence quelques ordres à m a t r o u p e , quand 
Jonker , l ' u n de mes Hot tento ts , me demanda de 
le laisser seul a t taquer les .deux b ê t e s , comme 
bekruyper. 

« J 'ai d é j à d i t que la chasse en A f r i q u e ne res
semble po in t à celle d 'Europe ; que pour se 
met t re à p o r t é e de t i r e r certains a n i m a u x fa rou
ches, i l faut en approcher sans ê t r e a p e r ç u , et 
qu 'on ne peut les approcher qu 'en se t r a î n a n t 
sur le ventre j u s q u ' à eux. Les gens q u i ont ce 
talent s 'appellent bekruypers ( t r a î n e u r s ) ; et c'est 
en cette q u a l i t é que Jonker me demanda i t d 'al ler 
at taquer seul les deux r h i n o c é r o s , m'assurant 
q u ' i l s'en t i r e r a i t à m a sat is fact ion. 

« Comme son o f f r e ne nous e m p ê c h a i t pas 
d ' e x é c u t e r nos proje ts , et que dans le cas o ù son 
attaque p a r t i c u l i è r e ne r é u s s i r a i t pas, el le ne 
nuisait nu l l emen t à no t re attaque g é n é r a l e , j e l e 

laissai f a i r e . I l se m i t t o u t n u et p a r t i t , en en» 
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por tan t son f u s i l et rampant sur le ventre comme 
un serpent. Pendant ce temps, j ' i n d i q u a i à mes 
chasseurs les d i f f é r e n t s postes qu ' i l s devaient 
occuper. I l s s'y rend i ren t par des d é t o u r s ; cha
cun d'eux ayant deux hommes avec l u i . M o i , j e 
restai au l i e u o ù j e me t rouvais , avec deux H o t 
tentots, don t l ' u n gardait, m o n cheval , tandis 
que l 'autre tenait les chiens ; mais pour n ' ê t r e 
point en vue, nous nous c a c h â m e s d e r r i è r e u n 
buisson. 

« J ' a v a i s en m a i n une de ces lorgnettes de 
spectacle, q u i souvent m'avai t servi à é t u d i e r le 
j e u des machines et l ' e f fe t de nos d é c o r a t i o n s de 
t h é â t r e . Que les objets é t a i t c h a n g é s 1 en ce m o 
ment elle rapprochai t de m o i deux monstres 
é p o u v a n t a b l e s , q u i parfois tourna ien t de m o n 
côté leur t ê t e hideuse. B i e n t ô t leurs mouvements 
d'observation et de cra inte c o m m e n c è r e n t à de
venir plus f r é q u e n t s ; et j e craignais qu ' i l s n'eus
sent entendu l 'agi ta t ion de mes chiens, qu i , ; les 
ayant a p e r ç u s , faisaient tous leurs efforts pour 
é c h a p p e r à l eu r gardien et s ' é l a n c e r contre eux. 

« Jonker , de son c ô t é , a v a n ç a i t t ou jour s , 
quoique len tement ; mais t o u j o u r s i l avait les 
yeux f ixés sur les deux an imaux. L e u r voya i t - i l 
tourner la t ê t e , à l ' ins tant i l restait, i m m o b i l e et 
sans mouvement . On e û t d i t u n éc l a t de roche ; 
et m o i - m ê m e j ' y é ta i s t r o m p é . 

« Son t r a î n a g e , avec toutes ses in te r rupt ions , 
dura plus d'une heure . E n f i n , j e le vis se d i r ige r 
vers une grosse touf fe d 'euphorbe q u i f o r m a i t 
u n buisson et q u i se t rouva i t à deux cents pas au 
plus des r h i n o c é r o s . Ar r ivé , l à , et s û r de pouvoi r 
se cacher sans ê t r e v u d'eux, i l se releva, et a p r è s 
avoir j e t é les yeux de tous c ô t é s pour vo i r si ses 
camarades é t a i e n t tous a r r i v é s à l eur poste, i l se 
p r é p a r a à t i r e r . 

« Pendant t ou t le temps de sa marche r a m 
pante j e l'avais suivi de l 'œi l ; et à mesure q u ' i l 
a v a n ç a i t j ' ava i s senti m o n c œ u r palpi ter invo lon
ta i rement . Mais les palpi tat ions r e d o u b l è r e n t , 
quand j e le vis si p r è s des an imaux , et au m o m e n t 
de t i r e r sur l ' u n d'eux ; que n'aurais-je pas d o n n é 
dans cet instant pour ê t r e à la place de Jonker, 
ou t o u t au moins à c ô t é de l u i , a f i n d'abattre 
aussi l ' un de ces farouches an imaux 1 J'attendais 
dans la plus vive impat ience que le coup de 
Jonker p a r t î t , et j e ne concevais pas ce q u i l ' em
p ê c h a i t de t i r e r ; mais le Hot ten to t qu i é t a i t à 
mes c ô t é s , et q u i , à la vue s imple , le d is t inguai t 
aussi pa r fa i t ement que m o i avec m a lorgnet te , 
m 'aver t i t de son p r o j e t . I l me d i t que si Jonker 
ne t i r a i t po in t , c'est q u ' i l a t tendait q u ' u n des 
r h i n o c é r o s se d é t o u r n â t , pou r l 'a juster à la t ê t e , 

s ' i l é t a i t possible ; et qu ' au p remie r mouvement 
qu ' i l s fera ient , j ' entendrais le coup . 

« E n effet, le plus gros des deux ayant r e g a r d é 
de m o n c ô t é , i l f u t t i r é a u s s i t ô t . B l e s s é d u coup, 
i l poussa u n c r i effroyable, et suivi de sa femel le , 
couru t avec f u r e u r vers le l i e u d ' o ù le b r u i t é t a i t 
p a r t i . Ce f u t alors que j e sentis m o n c œ u r tres
sai l l i r et que mes craintes f u r e n t p o r t é e s à l eur 
comble . Une sueur f ro ide se r é p a n d a i t sur t o u t 
m o n corps ; m o n c œ u r ba t ta i t si f o r t que cela 
m ' ô t a i t la respira t ion. Je m'attendais à v o i r les 
deux monstres renverser le buisson, é c r a s e r sous 
leurs pieds le malheureux Jonker et le met t re 
en p i è c e s ; mais i l s ' é ta i t c o u c h é le ventre contre 
ter re . La ruse l u i r é u s s i t par fa i tement : i ls pas
s è r e n t p r è s de l u i sans l 'apercevoir, et v in ren t 
d ro i t à m o i . 

« Alors à m o n angoisse s u c c é d a la j o i e , et j e 
m ' a p p r ê t a i à les recevoir. Mais mes chiens, an i 
m é s d é j à par le coup de f u s i l qu ' i l s avaient en
tendu, se d é m e n è r e n t te l lement à leur approche 
que, ne pouvant p lus des contenir , j e les d é t a 
chai et les l â c h a i contre eux. 

« A cette vue ils f i ren t un crochet , et a l l è r e n t 
donner dans une des embuscades o ù i ls e s s u y è 
ren t u n nouveau coup de f e u d ' u n des chasseurs ; 
puis u n t r o i s i è m e , o ù i ls r e ç u r e n t u n nouveau 
coup. Mes chiens, de leur c ô t é , les harcelaient 
à outrance ; ce q u i accroissait encore leur rage. 
I ls d é t a c h a i e n t contre eux des ruades t e r r ib l e s ; 
i ls labouraient la plaine avec leur corne, et y 
creusaient des sillons de sept à h u i t p o u c e â de 
p ro fondeur , l a n ç a i e n t au tour d'eux une g r ê l e de 
pierres et de cai l loux. 

« Pendant ce temps, nous nous r a p p r o c h â m e s 
tous, af in de les cerner de plus p r è s et de r é u n i r 
contre eux toutes nos forces. Cette m u l t i t u d e 
d'ennemis, don t i ls se voyaient e n t o u r é s , les m i t 
dans une f u r e u r inexpr imab le . T o u t à coup, le 
m â l e s ' a r r ê t a , et, cessant de f u i r devant les 
chiens, i l leur fit face et se t ou rna contre eux 
pour les attaquer et les é v e n t r e r . Mais tandis 
q u ' i l les poursuivai t , l a femel le se d é t a c h a de l u i 
et gagna au large. 

« Je m'applaudis beaucoup de cette f u i t e , q u i 
nous devenait t r è s - f a v o r a b l e . I l est cer ta in que 
m a l g r é notre nombre et nos armes, deux adver
saires aussi fo rmidables nous eussent f o r t em
b a r r a s s é s . J'avoue m ê m e que sans mes chiens, 
nous n'eussions p u combat t re qu'avec risques et 
dangers celui q u i restait. Les traces de sang q u ' i l 
laissait sur son passage nous a n n o n ç a i e n t q u ' i l 
avait r e ç u plus d 'une blessure ; et i l n 'en me t t a i t 
que plus de rage à se d é f e n d r e . 
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« Cependant, a p r è s quelque temps d'une atta
que f o r c e n é e , i l ba t t i t en re t ra i te et paru t v o u 
l o i r gagner quelques buissons; apparemment 
pour s'y appuyer et ne pouvoir plus ê t r e h a r c e l é 
que par devant. Je devinai sa ruse ; et dans le 
dessein de le p r é v e n i r , j e me j e t a i vers les buis 
sons, en faisant signe aux deux chasseurs les 
moins é l o i g n é s de m o i de s'y por ter aussi. I l 
n ' é t a i t plus q u ' à trente pas de nous, lorsque 
nous nous e m p a r â m e s d u poste. Puis, le visant 
tous trois en m ê m e temps, nous l u i l â c h â m e s 
nos t rois coups à la fo i s , et i l t o m b a sans p o u 
vo i r plus se relever. 

« Sa chute f u t pour m o i une jouissance d é l i 
cieuse. Comme chasseur et comme natural is te , 
j e g o û t a i s un double t r i o m p h e . 

« Quoique b lessé à mor t , l ' an imal se d é b a t t a i t 
encore c o u c h é à terre , comme i l l 'avai t f a i t lors
qu ' i l é t a i t debout. Ses pieds l a n ç a i e n t autour de 
l u i des monceaux de pierres, et n i nous n i nos 
chiens n'osions en approcher. J'eusse p u l u i 
é p a r g n e r les tourments de l 'agonie, en l u i t i 
r an t une d e r n i è r e balle ; et c'est ce que je m'ap
p r ê t a i s à fa i re , si mes gens, par leurs p r i è r e s , ne 
m 'en eussent d é t o u r n é . Je ne pouvais a t t r ibuer 
leur demande à u n sentiment de p i t i é : mais j e 
n 'en concevais pas le m o t i f . 

« J 'ai d é j à d i t que dans toutes les peuplades 
sauvages, ainsi qu 'au Cap et dans les colonies, 

on f a i t u n grand cas du sang d e s s é c h é de r h i n o 
c é r o s ; que le p r é j u g é l u i a t t r ibue beaucoup de 
ve r tu pour la g u é r i s o n de certaines maladies, et 
qu 'on le regarde comme u n r e m è d e souverain 
contre les obst ruct ions . On se rappelle que 
quand Swanepoel, e n i v r é par P ina rd , tomba sous 
une des roues de m o n char io t et q u ' i l eut une 
c ô t e d é m i s e et c a s s é e , i l me demanda du sang 
de r h i n o c é r o s . A u d é f a u t de sang, le malheureux 
cont inua de boire de l 'eau-de-vie. I l g u é r i t par 
les seules forces de la nature , et i l avouait que 
ce dernier r e m è d e , é g a l e m e n t b o n , d i sa i t - i l , et 
pour l ' homme sain et pour l ' homme malade, é t a i t 
p r é f é r a b l e à l 'autre . Mais ses camarades avaient 
c o n s e r v é leurs p r é v e n t i o n s , et i ls voula ient d u 
sangde r h i n o c é r o s . Ce lu i - c i en perdai t beaucoup 
par ses blessures. Ce n ' é t a i t pas sans u n t r è s -
grand chagr in qu ' i l s voyaient l a terre r o u g i r au
tour de l u i , et ils craignaient q u ' u n nouveau 
coup de f u s i l n ' a u g m e n t â t encore cette perte. 

« A peine l ' an imal eu t - i l r endu le dernier 
soupir que tous, tan t anciens que nouveaux, 
s ' a p p r o c h è r e n t de l u i avec ardeur, dans le des
sein de faire leur provis ion. Pour cela ils l u i 
ouvr i ren t le ventre, p r i r en t sa vessie qu ' i l s v i 

d è r e n t ; puis , tandis que l ' u n d 'eux en appl i 
quai t l ' ouver ture à l ' une des plaies, les autres 
remuaien t et agi taient une cuisse et une j ambe 
d u m o r t , a f in de f ac i l i t e r par ce mouvemen t la 
sortie d u sang. B i e n t ô t , à l eur grande j o i e , la 
vessie f u t pleine ; et j e suis p e r s u a d é qu'avec 
t ou t ce q u i f u t pe rdu i ls aura ien t p u en r empl i r 
v i n g t . » 

V o i c i u n autre p r o c é d é de chasse e x t r ê m e 
men t cur ieux que nous t rouvons dans un recueil 
é t r a n g e r (1). 

Les habitants de Sumat ra s 'approcheraient len
tement d u r h i n o c é r o s pendant q u ' i l se roule dans 
la vase, et lanceraient sub i tement sur l u i une 
q u a n t i t é c o n s i d é r a b l e de substances t r è s - c o m 
bust ibles , auxquelles i ls me t t r a i en t le f eu ; cette 
s imple o p é r a t i o n aura i t à la fois pour r é s u l t a t et 
d ' é t o u f f e r l ' a n i m a l et de le f a i re r ô t i r . I I faut 
une for te dose de c r é d u l i t é pour accepter 
comme v ra i u n pa re i l conte . Je n 'en parle que 
pour m o n t r e r quelles fables on t encore cours 
a u j o u r d ' h u i au su je t de ce s ingu l i e r an ima l . 

C a p t i v i t é . — M a l g r é sa grande i r r i t ab i l i t é , 
le r h i n o c é r o s est fac i le à d o m p t e r . Ceux qui sont 
sur les navires, t é m o i g n e n t une grande indiffé
rence, et les agaceries les p lus incessantes ne 
peuvent les met t re en f u r e u r . On sait que tous 
les an imaux q u i se voient e n t o u r é s par la pleine 
mer, sont t r è s - d o u x et paraissent t r è s - p r i v é s : ils 
ont p robablement alors le sen t iment de leur fai
blesse t empora i re , et i l n'est n u l l e m e n t é t o n n a n t 
que, dans ces circonstances, le r h i n o c é r o s se 
mon t re t e l ; mais nous avons d'autres exemples 
de sa d o c i l i t é . 

Hors f i e ld par le d u r h i n o c é r o s de Sumatra 
comme d ' u n ê t r e t r è s - d o u x . U n jeune de cette 
e s p è c e f u t cha rman t : i l se laissa emmener dans 
une grande v o i t u r e , et une fois a r r i v é à desti
na t i on , se m o n t r a t r è s - s o c i a b l e . On l u i avait pré
p a r é une place dans la cou r d u c h â t e a u de Surar-
Kar t a ; on l 'avai t e n t o u r é d ' u n f o s s é d 'environ 
3 m è t r e s de l a rge ; l ' a n i m a l resta là pendant p lu 
sieurs a n n é e s , sans j amais songer à f r anch i r les 
l imi tes de son enclos. U paraissait t r è s - h e u r e u x 
dans sa s i tua t ion , et j amais i l ne se m i t en co
l è r e , quo ique souvent i l f û t f o r t e m e n t t o u r m e n 
t é . On l u i donna i t des branches d'arbres des 
lianes de diverses e s p è c e s ; mais i l p r é f é r a i t à 
t o u t les bananes, et les n o m b r e u x vis i teurs q u i 
f u r e n t b i e n t ô t au couran t de cette p r é f é r e n c e 
v e i l l è r e n t à ce q u ' i l en e û t t o u j o u r s . U se laissait 
toucher et examiner de tous les c ô t é s - w , i 

(1) Journal of the Indian Archipel. 
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hardis des spectateurs se hasardaient m ê m e à 
monter sur son dos. I l avait besoin d'eau. 
Quand i l ne mangeait pas, et que les i n d i g è n e s 
ne le d é r a n g e a i e n t pas, i l se couchai t dans des 
trous profonds , q u ' i l s ' é t a i t c r e u s é s l u i - m ê m e . 
Une fois adul te , le fossé d ' u n m è t r e de largeur f u t 
insuffisant pour le re ten i r ; i l l u i a r r iva souvent 
de rendre visite aux demeures des i n d i g è n e s , et i l 
causait alors des d é g â t s c o n s i d é r a b l e s dans les 
jardins q u i entourent toutes les maisons. Ceux 
qui ne connaissaient po in t l ' a n i m a l , é t a i e n t on 
ne peut plus e f f r a y é s de son appar i t ion . Les plus 
courageux le faisaient ren t re r sans peine dans 
son enclos. Ses excursions devenant plus f r é 
quentes, les d é g â t s c a u s é s dans les plantations et 
les jardins é t a n t plus c o n s i d é r a b l e s , on f u t f o r c é 
de le conduire à u n vil lage vo is in , o ù i l se noya 
dans une petite r i v i è r e . 

D'autres r h i n o c é r o s , a m e n é s en Europe , se 
sont m o n t r é s aussi t r è s - d o u x et t r è s - p r i v é s . Us 
se laissaient toucher et condui re , sans jamais r é 
sister. Une seule fo is , u n r h i n o c é r o s at taqua et 
tua deux personnes, mais q u i l 'avaient sans 
doute exc i t é auparavant. 

Je vis u n r h i n o c é r o s de l ' Inde presque adul te 
à Anvers : i l é t a i t aussi d ' un na ture l t r è s - a c c o m 
modant, et se laissait condui re par tou t . M . Kre ts -
chmer ,auquel nous devons l ap lupa r t des f igures 
de cet ouvrage, put entrer dans sa demeure pour 
le dessiner sous toutes ses faces. Chaque j o u r , 
on le l â c h a i t dans u n enclos q u i é t a i t en avant 
de son é c u r i e s o n gardien en faisai t ce q u ' i l 
voulait. U n s imple fouet suff isai t pour l u i i n s p i 
rer une te r reur salutaire. U n seul c laquemeut 
l u i faisait prendre le galop. Les spectateurs 
avaient l 'habi tude de le n o u r r i r , et d è s qu 'un 
é t r a n g e r approchai t de la g r i l l e , i l a l longeai t son 
museau au travers des barreaux, mend ian t ainsi 
quelque f r iandise . L 'ob t ena i t - i l , i l f e r m a i t les 
yeux, et b roya i t d ' u n coup de dent l ' a l imen t 
q u ' i l venait de recevoir . 

Usages e t p r o d u i t s . — Toute l ' u t i l i t é dont 
peut ê t r e u n r h i n o c é r o s l o r s q u ' i l est t u é , c o m 
pense à peine les d é g â t s q u ' i l cause pendant sa 
vie. Dans les endroits c u l t i v é s , cet an ima l ne 
peut ê t r e souffer t : i l ne do i t habi ter que le d é s e r t . 

On emploie toutes les parties d u r h i n o c é r o s . 
Dans le Levant , o n t rouve chez les grands per
sonnages des coupes, des vases en corne de 
r h i n o c é r o s ; on a t t r ibue à ces ustensiles la p r o 
p r i é t é de fa i re effervescence, quand on y verse 
un l i q u i d e e m p o i s o n n é , et l ' on c ro i t p o s s é d e r là 
un excellent moyen de p r é v e n i r les empoison

nements . 

Les Turcs de hau t r ang on t tou jour s sur eux 
une peti te tasse en corne de r h i n o c é r o s , et, en 
cas douteux, la f o n t r e m p l i r de c a f é . Lo r squ ' un 
T u r c r end une visite à u n autre T u r c dont i l peut 
avoir des raisons de se m é f i e r , i l arr ive souvent 
que le premier f a i t e m p l i r par son domestique 
sa tasse de corne de r h i n o c é r o s d u ca fé que l ' on 
a l 'habi tude d ' o f f r i r en signe d ' a m i t i é . L ' h ô t e 
ne p rend pas en m a l une tel le inc iv i l i t é . On 
emploie sur tout la corne à fa i re des p o i g n é e s 
de sabres. B i en polie , elle a une couleur jaune-
rouge, et c'est u n des plus beaux ornements de 
l ' a rme. 

Avec la peau, les i n d i g è n e s fon t des boucl iers , 
des cuirasses, des vases et d'autres ustensiles. 

On mange la cha i r ; la graisse est t r è s - e s t i -
m é e ; mais n i l 'une n i l 'autre ne sont cependant 
d u g o û t des E u r o p é e n s . 

Dans certains pays on f a i t des pommades avec 
la graisse; la moel le des os passe aussi pour u n 
r e m è d e . 

LES HIPPOPOTAMES 

HIPPOPOTAMUS. 

Die Fiusspferde, The Hippopotami. 

C a r a c t è r e s . — Les hippopotames sont les 
plus lourds et les plus massifs des m a m m i f è r e s 
terrestres. Leu r corps est p o r t é sur des j ambes 
t r è s - c o u r t e s . I ls ont quatre sabots à chaque p i e d ; 
u n museau large, obtus, n o n p r o l o n g é en f o r m e 
de t r o m p e ; la peau nue. Sa den t i t i on comprend 
deux ou trois incisives, une canine et sept mo
laires. Le squelette est massif. L e c r â n é est 
presque q u a d r i l a t è r e , plat , c o m p r i m é ; la cav i t é 
c é r é b r a l e est t r è s - p e t i t e ; les autres os sont lourds 
et gros. Les dents d i f f è r e n t de celles de tous les 
autres pachydermes connus, et ne rappel lent que 
de l o i n celles des s u i d é s . Les grandes canines 
i n f é r i e u r e s sont sur tout remarquables : elles sont 
r e c o u r b é e s en demi-cerc le , et peuvent, chez le 
m â l e , at teindre j u s q u ' à 1 m è t r e de l o n g . Les 
canines s u p é r i e u r e s n 'on t pas un aussi grand d é 
veloppement ; elles sont é g a l e m e n t r e c o u r b é e s , 
et mousses à l ' e x t r é m i t é . Les unes et les autres, 
m a l g r é leur grandeur, ne f o n t pas saillie hors 

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

p è c e s d 'hippopotames ont ex i s t é dans les é p o q u e s 
a n t é r i e u r e s ; tels sont les Anoplotherium, don t 

i la queue é ta i t longue, c o m p o s é e de v e r t è b r e s f o r -
\ tes et épa i s ses {fig. 356 et 357), ce q u i a f a i t 
1 penser à Cuvier que ces animaux é t a i e n t p i o n -
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Fig. 356. Squelette de YAnoplothenum commune, d'après Cuvier. 

geurs et vivaient à peu près comme l'hippopo- espèce, A la vérité, il a été question dans ces der-
tame (1). niers temps d 'un pe t i t h ippopotame de l 'ouest de 

A u j o u r d ' h u i le genre est r é d u i t à une seule l ' A f r i q u e , l 'h ippopotame de Libèria.(Hippopotamus 

Fig. 357. Forme probable de 1'' Anoplotherium commune, d'après Cuvier. 

liberiensis), q u i ne serait pas plus g rand qu ' un 
porc , et q u i d i f f é r e r a i t encore de l 'h ippopotame 
proprement d i t par la con fo rma t ion de sa t ê t e ; 
mais i l nous f au t at tendre de nouveaux rensei
gnements avant de pouvoir en par ler . 

L'HIPPOPOTAME AMPHIBIE — H1PPOPOTAMVS 
AMPH1B1US. 

Bas Flusspferd, Das Nilpferd, The Hippopotamus ou 
Zeekoe. 

Considérations historiques. — Les Romains 
ont parfa i tement c o n n u l 'h ippopotame, mais o n 
ne sait quels sont les moyens qu ' i l s employaient 
pour le prendre . I ls firent figurer dans les j eux 
d u c i rque et dans leurs t r iomphes , non-seulement 
des jeunes, mais encore de v ieux ind iv idus . 

(1) Voyez Pictet, Traité de Paléontologie, 2 e édition. 
Paris, 1853, t . I , p. 335. 

L ' é d i l e Seau rus, l 'an 58 avant J é s u s - C h r i s t , fit voir 
à Rome un grand h ippopotame et c i n q crocodiles ; 
Auguste en avait u n l o r s q u ' i l t r i o m p h a de C léopâ 
t re ; Commode en fit tuer c i n q dans le c i rque ; l 'on 
en v i t plusieurs sous les r è g n e s d ' A n t o n i n le Pieux 
et de G o r d i e n . D u t r o i s i è m e s i èc l e jusqu 'en 1850, 
i l ne v i n t plus u n seul h ippopo tame en Europe. 

L e n o m d 'h ippopotame o u cheval de rivière, 
que les Grecs on t d o n n é à cette e s p è c e , ne ca
r a c t é r i s e que t r è s - m a l cette massive c r é a t u r e ; 
elle ressemble plus à u n porc e n g r a i s s é , q u ' à 
t ou t autre a n i m a l . Le n o m arabe de djamouhs el 
bahhr, c ' e s t - à - d i r e , buffle de rivière, est m e i l l e u r , 

q u o i q u ' i l n 'y ai t aussi que peu de ressemblance 
entre le bu f f l e et l ' h ippopo tame . 

C a r a c t è r e s . — A par t la d e n t i t i o n , c'est la t ê t e 
sur tou t q u i s é p a r e l ' h ippopo tame des autres m a m 
m i f è r e s (fig. 358). E l l e est quadrangu la i r e , et ca-
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Fig. 358. L'Hippopotame amphibie. 

r a c t é r i s é e par u n museau haut , a l l o n g é , d 'une lar
geur ext raordinai re . Celui-ci est i n f o r m e , comme 
l'est t ou t l ' a n i m a l ; i l a de plus u n aspect s in
gu l ie r . L a face s u p é r i e u r e en est p l a t e ; assez 
mince en a r r i è r e , elle s ' é l a rg i t en avant ; la l èvre 
s u p é r i e u r e est pendante et recouvre c o m p l è t e 
ment la bouche. Les narines sont obliques et 
p l a c é e s t r è s en a r r i è r e , u n peu au-dessous et en 
avant des orei l les . L e corps est gros et l o u r d , al
l o n g é , presque c y l i n d r i q u e , u n peu épa i s s i en 
son m i l i e u . L e sacrum est plus é levé que le gar
ro t . L e ventre est pendan t ; i l touche le sol quand 
l ' an ima l marche . M ê m e chez l 'h ippopotame 
adulte , les pattes n 'on t pas plus de 66 c e n t i m è 
tres de haut . L a queue est courte et m i n c e , com
p r i m é e l a t é r a l e m e n t , couverte à son e x t r é m i t é 

BREHM. 

de soies courtes et roides comme des fils de fe r . 
Le reste d u corps est à peu p r è s n u . L a peau a 
plus de 3 cent, d ' é p a i s s e u r ; elle f o r m e quelques 
plis profonds au cou et à la part ie a n t é r i e u r e de 
la p o i t r i n e , et n'est couverte que de quelques 
soies courtes et é p a r s e s . Des sillons e n t r e - c r o i s é s 
f o r m e n t sur la peau comme autant d ' é c a i l l é s , 
t a n t ô t grandes, t a n t ô t petites. Elles sont d 'un 
b r u n c u i v r é par t i cu l ie r , passant sur le dos au 
b r u n sale f o n c é , et sous le ventre au b r u n pour 
pre c la i r . Des taches b r u n â t r e s et b l e u â t r e s , dis
p o s é e s assez r é g u l i è r e m e n t , donnent une cer- v 

taine v a r i é t é à cette masse. L a couleur change, 

d 'ai l leurs , suivant que l ' an ima l est sec ou m o u i l l é . 
Quand i l sort de l 'eau, i l a le dos b r u n - b l e u â t r e , 
et le ventre presque couleur de chair ; tandis que 

I I — 197 
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quand sa peau est s è c h e , i l est d 'un b r u n n o i r 
ou couleur d'ardoise. Sous la peau est une cou
che de graisse de 8 à 16 cent, d ' é p a i s s e u r . U n 
hippopotame adulte peut at teindre une longueur 
de p r è s de 5 m è t r e s , sur lesquels u n d e m i - m è t r e 
seulement appart ient à ' i a queue. I I a, au plus , 
l ' n , 8 0 de hauteur au gar ro t ; sa c i r c o n f é r e n c e 
est de 4 m è t r e s à 4 m , 3 0 ; son poids de 25 à 35 
qu in taux ; la peau seule d 'un hippopotame de 
moyenne tai l le p è s e de 4 à 5 qu in taux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l faut au
j o u r d ' h u i p é n é t r e r assez l o i n dans l ' i n t é r i e u r de 
l ' A f r i q u e avant de rencontrer ces animaux, que 
j ' a i a p p e l é s des restes des temps fabuleux. Des 
bords du fleuve s a c r é no tamment , ils ont g a g n é 
le centre d u cont inent , et se sont r e t i r é s vers les 
pays d ' o ù vient le fleuve qu i cache ses sources. Ce 
n'est qu'en p é n é t r a n t dans l ' i n t é r i e u r des terres 
qu 'on voi t vivants les ê t r e s peints i l y a quatre 
m i l l e ans dans les temples d ' É g y p t e ; c'est là 
qu 'on retrouve ces m ê m e s animaux, au m i l i e u 
d 'hommes semblables à ce qu ' i l s é t a i e n t i l y a 
des mi l l i e r s d ' a n n é e s ; c'est là qu'avec le ba
bou in , le crocodile, l ' ibis s a c r é et le tantale, on 
rencontre ces ê t r e s o u b l i é s des é p o q u e s a n t é 
rieures, l ' é l é p h a n t , le r h i n o c é r o s et l 'h ippopo
tame. 

Par tout o ù l ' homme a é t e n d u sa domina t i on , 
ces derniers on t s u c c o m b é sous les coups des 
armes à f eu ; on ne t rouve plus l ' a n i m a l en face 
de soi que l à o ù la lance et l 'arc sont les seules 
armes en usage. Pendant l ' é té de 1600, le m é d e 
c in napol i t a in Zerenghi p u t encore prendre dans 
des fosses deux hippopotames, à Damie t te , par 
c o n s é q u e n t à l ' embouchure de l ' u n des bras d u 

N i l ; i l en rapporta les peaux à Rome. A u j o u r d ' h u i , 
ces an imaux on t disparu de toute l ' É g y p t e et de 
la Nub ie , o ù , d ' a p r è s R ù p p e l l , i ls é t a i e n t encore 
assez n o m b r e u x au commencement d u s i è c l e . 
Ce n'est que t r è s - r a r e m e n t qu 'on en vo i t des
cendre le fleuve, au d e l à de la c h a î n e des Rher -
r i s . I l en est au t rement dans le Soudan o r i en ta l , 
o ù l ' A f r i q u e se mon t re sous son v é r i t a b l e aspect. 
L à les f o r ê t s et les fleuves sont h a b i t é s par ces 
ê t r e s s inguliers . Encore a u j o u r d ' h u i , l ' h i p p o 
potame esi c o m m u n dans tous les grands fleu
ves et les lacs de l ' i n t é r i e u r de l ' A f r i q u e . 

Vis-à-vis de K h a r t h o u m , au conf luen t du 
N i l B l e u et d u N i l Blanc, se t rouve une peti te 
î le couverte d 'arbres : en 1851 , j ' y vis encore 
l a c é l è b r e paire d 'hippopotames , q u i tous les 
ans descend avec les grandes eaux des f o r ê t s 
vierges d u cours s u p é r i e u r d u N i l . Plus au sud, 
les hippopotames sont t r è s - c o m m u n s , et dans 

presque tous les fleuves. P o u r ce q u i est du N i ! , 
le 15° de la t i tude n o r d f o r m e l eu r e x t r ê m e l i 
m i t e septentr ionale. I l en est au t rement des au
tres fleuves de l ' A f r i q u e . Lander en v i t des quan
t i t é s c o n s i d é r a b l e s sur les bords d u Niger ; le 
m a j o r Denham en rencon t ra u n grand nombre 
sur la r i v i è r e M é h a b i é ; Ladislas Magia r les ob
serva p r è s de la c ô t e ; Anderson , dans le sud de 
l ' A f r i q u e , sur la r i v i è r e T u m b i ; Gordon Cum
m i n g les t rouva en Ca f r e r i e ; et, une fois , i l en 
v i t soixante et d i x sur une grande p r e s q u ' î l e 
f o r m é e par le fleuve L i m p o p p o . Dans le sud et 
dans l 'ouest, i ls s 'approchent b ien plus des cô tes 
que dans le n o r d . I ls a r r iven t jusque dans la 
mer , et cela me p a r a î t pa r fa i t ement plausible. 
Depuis V o n der Decken m 'a a s s u r é qu 'on a vu 
une fois t ro is h ippopotames à Z a n z i b a r ; i ls ne 
pouvaient p roveni r que de la c ô t e voisine, et 
avaient d û traverser à la nage u n bras de mer 
de 37 mi l les anglais de la rgeur . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — J'ai eu p l u 
sieurs fois l 'occasion de v o i r l ' h ippopotame ; je 
puis donc fa i re l ' h i s to i re de ses m œ u r s d ' ap rè s 
mes propres observations. 

Plus que tous les autres pachydermes, l ' h i p 
popotame ne peut se passer de l 'eau. Ce n'est 
que par exception q u ' i l va d u fleuve sur la terre 
f e rme ; la n u i t pou r y p a î t r e , lorsque le fleuve 
n'est pas r i che en plantes ; le j o u r p o u r se chauf
fer au solei l sur les bancs de sable. A quelques 
mi l l e s au-dessus de la capitale de l 'enfer , comme 
les voyageurs on t l ' hab i tude de d é s i g n e r Khar - 0 
t h o u m , o n voi t sur les rives vaseuses de n o m 
breuses traces de ces a n i m a u x ; ce sont des trous 
d ' env i ron 60 c e n t i m è t r e s de p ro fondeur , de la 
grosseur d ' un t ronc d 'arbre , et d i s p o s é s de cha
que c ô t é d ' un s i l l on é v a s é . U laisse ces pistes, 
lorsque dans ses excursions nocturnes i l qu i t te le 
fleuve pour a l ler p a î t r e dans les f o r ê t s vierges ou 
dans les champs voisins. Les t rous sont f o r m é s par 
les pieds, le s i l l on par le vent re , car l ' a n i m a l en
fonce à ce p o i n t dans ce sol peu sol ide. A u x bords 
à peine i n c l i n é s de l ' A b i a d o u N i l B lanc , q u i , 
pendant la saison des p luies , d é b o r d e sur une* 
é t e n d u e de plusieurs l ieues, et m e t sous l 'eau 
des f o r ê t s e n t i è r e s , o n peu t suivre ces pistes 
pendant p r è s d 'une l ieue . L à o ù les r ives de 
l ' A b i a d sont plus e s c a r p é e s , o n r e c o n n a î t l ' ha 
b i t a t i on de l ' h ippopotame aux d é b a r c a d è r e s q u ' i l 
f o r m e quand i l sort d u fleuve. Ceux-ci ne sont 
n u l l e m e n t en r a p p o r t avec la l o u r d e u r de l ' a n i 
m a l ; i ls sont t e l l ement i n c l i n é s , q u u n h o m m e 
ne peut les g rav i r qu ' en se c r a m p o n n a n t aux 
branches q u i se t r o u v e n t à d ro i te et à gauche . On 
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ne c o m p r e n d pas c o m m e n t le pachyderme peut 
g r imper a p r è s . De ces d é b a r c a d è r e s , i l pa r t u n 
cour t sentier q u i s 'enfonce dans la f o r ê t . Ce sen
t ier se dis t ingue f ac i l emen t des chemins que lais
sent les é l é p h a n t s ; les arbustes n ' y sont que 
f o u l é s aux pieds, au m i l i e u et sur les c ô t é s , sans 
ê t r e cassés et r e j e t é s à d ro i te et à gauche. 

On ne tarde pas à apercevoir l ' an ima l dans les 
endroits b o r d é s de champs ou de riches f o r ê t s , 
et de p r é f é r e n c e sur les points o ù le l i t m ê m e 
est couver t de plantes aquatiques q u i f o r m e n t 
de vastes p â t u r a g e s . 

A u bout de t rois o u quatre minutes , on aper
çoi t de l 'eau q u i s ' é l ève en é v e n t a i l à env i ron u n 
m è t r e au-dessus de la surface d u fleuve ; on en
tend u n soupir pa r t i cu l i e r , quelquefois un sourd 
grognement : u n h ippopotame vient de p a r a î t r e 
pour respirer. Es t -on assez p r è s , on peut vo i r 
sa t ê t e hideuse, masse i n f o r m e d 'un b r u n roux , 
ayant deux pointes, les oreil les, et quatre é m i -
nences, les yeux e t les nar ines . I l est rare q u ' u n 
hippopotame dans l 'eau m o n t r e au d e l à de la t ê t e , 
et on peut fac i lement la m é c o n n a î t r e la p r e m i è r e 
fois qu 'on la vo i t . Es t -on sous le vent , se t i en t -
on silencieux, c a c h é d e r r i è r e u n buisson, l ' on 
peut alors observer c o m m e n t l ' an ima l monte , 
descend, se joue dans l 'eau. On constate que lo rs 
qu ' i l a p p a r a î t à la surface, i l a entre l 'œ i l et l ' o 
reil le, sur son f r o n t ap la t i , u n pe t i t enfoncement , 
assez grand pour q u ' u n c y p r i n d o r é ou quelques 
ablettes y puissent v iv re . Avec u n g r and ba
teau, on peut se hasarder à passer sur ces t ê t e s ; 
car là o ù l ' an imal n'est pas c h a s s é , i l ne s'ef
fraye pas des barques ; i l les regarde avec é t o n -
nement, mais sans i n t e r r o m p r e ses plongeons. 
11 est rare q u ' i l reste plusieurs minutes sous 
l 'eau, et les voyageurs q u i par len t de d ix m i n u 
tes ou d 'un qua r t d 'heure sont dans une é t r a n g e 
erreur. U n h ippopotame q u i n'est pas b l e s s é 
reste au plus ^quatre minu tes s u b m e r g é , mais 
souvent i l ne m o n t r e à la surface que ses n a r i 
nes, ne f a i t qu 'une in sp i r a t i on et redescend. Je 
doute q u ' i l puisse p l o n g é e pendant plus de c i n q 
minutes. 

Gomme la p lupa r t des paenydermes, l 'h ippopo
tame est u n a n i m a l sociable. T r è s - r a r e m e n t on 
le rencontre seul . J 'en vis une fois quatre sur 
un banc de sable ; une autre fo is , j ' e n a p e r ç u s 
six, dans u n é t a n g , p r è s d u N i l B l e u . Pour m o n 
compte , j e ne vis jamais de plus grandes r é u 
n ions ; mais d'autres voyageurs disent avoir ren
t ré des t roupes b ien plus nombreuses. Chaque 
t roupe se can tonnant t o u j o u r s dans le voisinage 
de grands p â t u r a g e s et n 'y occupant pas u n grand 

espace , i l en r é s u l t e q u ' u n grand é t a n g peut 
loger plusieurs groupes d 'h ippopotames. L ' é t a n g 
dans lequel j ' e n vis six, avait au plus une d e m i -
l ieue de t o u r . Quand u n endroi t est é p u i s é , ces 
an imaux se r e t i r en t l en tement dans u n aut re . 
Pendant la saison des pluies , i ls semblent entre
prendre de plus grands voyages. 

Ce n'est que dans les l i eux c o m p l è t e m e n t d é 
serts que les hippopotames qu i t t en t l 'eau pen
dant le j o u r , pour se l i v re r à u n demi - sommei l , 
sur la r ive , o u dans les basses eaux. I l s s ' é t e n 
dent à leur aise, avec la m ê m e , v o l u p t é que les 
sangliers q u i se soui l len t , o u que les buf f les q u i 
se baignent . De temps à autre, u n m â l e pousse 
u n grognement , ou l è v e la t ê t e pour inspecter 
les alentours. Plusieurs oiseaux s'agitent au m i 
l i e u d'eux. L'oiseau des pluies (Hyas œgyptiacus) 
r ô d e sans cesse autour d 'eux, et e n l è v e de leur 
peau les sangsues et les insectes q u i y a d h è r e n t . 
U n pe t i t h é r o n se p r o m è n e à grands pas sur l eur 
dos, et les d é b a r r a s s e é g a l e m e n t des vermines . 
Dans le sud de l ' A f r i q u e , l ' an i les remplace . Les 
Arabes d u Soudan or ien ta l c ro ien t que l 'oiseau 
des pluies aver t i t l ' h ippopotame de l 'approche 
du danger, et, en r é a l i t é , le pachyderme f a i t 
a t ten t ion aux cris de son pe t i t et v i g i l a n t a m i , 
et va à l 'eau d è s que l 'oiseau se m o n t r e i n q u i e t . 
A par t cela, les hippopotames ne p r ê t e n t que 
peu d 'a t ten t ion au monde e x t é r i e u r . C'est seu
l ement dans les l o c a l i t é s o ù i ls on t appris à 
c o n n a î t r e l ' h o m m e et ses armes à f e u , qu ' i l s se 
t i ennen t en garde contre leur p r i n c i p a l , j e d i 
rais m ê m e leur seul e n n e m i . Dans l'est et l 'ouest 
d*e l ' A f r i q u e , i ls ne s ' i n q u i è t e n t de r i e n . I l s 
passent le j o u r dans un é t a t i n t e r m é d i a i r e au 
sommei l et à la ve i l le . Probablement , i l do rmen t 
aussi dans l 'eau, à la m a n i è r e des buf f les . I l s se 
main t iennent en é q u i l i b r e à la surface, à l 'a ide 
de mouvements r é g u l i e r s de leurs pieds, d é t e l l e 
f a ç o n que leurs narines, leurs yeux , et leurs 
oreilles é m e r g e n t . 

Vers le soir, la s o c i é t é commence à vivre : les 
grognements des m â l e s deviennent de vrais hu r 
lements, et l ' on vo i t tous ces an imaux p longer , 
et r e p a r a î t r e à la surface ; i ls se chassent et se 
poursuivent . I l s semblent prendre plais i r à se 
mon t re r p r è s des bateaux. J 'ai r e m a r q u é qu ' i l s 
suivaient notre canot pendant b ien longtemps, 
dans nos promenades d u soir . I ls nagent avec 
une l é g è r e t é é t o n n a n t e à toutes les profondeurs , 
p longent et remontent , vont en avant, en a r r i è r e , 
se r e tournen t avec une ag i l i t é incroyable , et r i 
valisent de vitesse avec le me i l l eu r canot à 
rames. L e u r é p a i s s e couche de graisse a l l è g e t e l -
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lement leur poids, q u ' i l devient à peu p r è s éga l 
à celui de l'eau d é p l a c é e ; i l est donc faci le à ces 
animaux de se tenir à n ' impor t e quelle p r o f o n 
deur. Quand on calcule leur vo lume é n o r m e , on 
trouve qu ' i ls d é p l a c e n t u n poids d'eau de 1200 
à 1500 k i logrammes . 

Lorsque l 'h ippopotame nage t r anqu i l l emen t , 
je n 'a i jamais pu remarquer q u ' i l a g i t â t ses 
pattes, comme des rames; l 'eau reste tou t au
tour de l u i lisse et i m m o b i l e . I l en est autre
ment quand i l s ' é l ance avec f u r e u r sur u n enne
m i , ou q u ' i l est b l e s sé . I l je t te alors ses pattes 
p o s t é r i e u r e s en a r r i è r e , s'avance par bonds, 
agite l 'eau, en produisant de fortes vagues, et sa 
force est tel le , q u ' i l peut soulever et met t re en 
p i èces des bateaux de moyenne grandeur. Des 
voyageurs, q u i descendaient le fleuve en canots, 
ont souvent é té mis en grand danger par des 
hippopotames f u r i e u x , et dans le Soudan or ien
ta l , les bateliers é v i t e n t tou jours ces animaux et 
montrent la plus grande ter reur lors qu 'on les 
t i re en canot. 

Dans les endroits larges et riches en plantes 
du cours de l ' A b i a d , l 'h ippopotame ne qu i t t e le 
fleuve que t r è s - r a r e m e n t , m ê m e la n u i t . I l y 
trouve à toute heure des plantes aquatiques. L à 
encore, le tendre et le gracieux est d e s t i n é au 
rude et au grossier. La plante s a c r é e des anciens 
peuples, l ' image de la Div in i t é , le lotos, le f r è r e 
majestueux et royal de not re gracieux n é n u p h a r , 
est la nour r i tu re pr inc ipa le de l 'h ippopotame. 
Cette plante, dont la vue inspire les p o è t e s , 
dont les fleurs sont aussi remarquables par leur 
odeur que par leurs couleurs, est m a n g é e par 
le plus h ideux de tous les m a m m i f è r e s terrestres. 
L 'h ippopotame se n o u r r i t en outre d'autres 
plantes aquatiques, et, au besoin m ê m e , de joncs 
et de roseaux. Ent re les î l es q u i p a r s è m e n t son 
cours, l ' A b i a d t a n t ô t s ' é l a rg i t en f o r m e de lac, t an 
tô t se r é d u i t à u n marais in fec t , t a n t ô t se mont re 
couvert d'une v é g é t a t i o n é l y s é e n n e ; ra rement i l 
a p p a r a î t comme un fleuve au cours len t et ma
jestueux ; là vivent par centaines crocodiles et 
hippopotames, sans s ' i n q u i é t e r d u reste de la 
c r é a t i o n ; là le papyrus, le lotos, l ' ombak si l é 
g è r e qu 'on d i r a i t du duvet, les n é n u p h a r s et cent 
autres plantes fournissent à ces pachydermes de 
la n o u r r i t u r e en abondance. On les y voi t tan
t ô t p a r a î t r e à la surface, t a n t ô t p longer pour 
arracher une racine. Leurs canines leur rendent 
alors les plus grands services. 

U n h ippopotame en t r a i n de manger est u n 
spectacle r é e l l e m e n t h o r r i b l e ; à p r è s d 'un k i l o 
m è t r e , on peut voi r à l 'œi l nu sa gueule s 'ouvr i r ; 

à quelques cents pas, on compte tous ses m o u 
vements masticateurs. Cette t ê t e i n f o r m e dis
p a r a î t sous les p lantes ; l 'eau se t r o u b l e au l o i n ; 
l ' a n i m a l r e p a r a î t avec u n gros faisceau de v é 
g é t a u x , le d é p o s e à la surface de l 'eau, puis 
le m â c h e et l'avale lentement et avec dé l i ce s . 
Des deux c ô t é s de sa bouche pendent les tiges 
des plantes; le suc v e r d â t r e m ê l é à la salive d é 
coule con t inue l lement de ses l è v r e s ; quelques 
pelotes d'herbes à m o i t i é m â c h é e s sont c r a c h é e s 
et ava l ée s de nouveau . Pendant cette o p é r a t i o n , 
les yeux sont fixes, i m m o b i l e s , sans expression; 
les dents se m o n t r e n t dans tou te leur longueur . 

11 en est au t rement dans les endroits où le 
fleuve est compr i s entre des rives e s c a r p é e s , sur 
l 'Asrak, par exemple , don t le cours rapide ne 
permet pas la f o r m a t i o n des lacs. L à , l ' h ippopo
tame do i t aller à te r re p o u r y p a î t r e . Une heure 
a p r è s le coucher du solei l , i l sort lentement du 
fleuve, é c o u t a n t et regardant t o u t au tour de l u i . 
On voi t par tou t ses chemins dans les fo rê t s 

j vierges o ù la richesse de la v é g é t a t i o n l u i pro-
| me t une proie abondante. A u voisinage des en

droi ts h a b i t é s , ses pistes conduisent vers les 
plantations. L à , dans une seule n u i t , i l d é t r u i t 
c o m p l è t e m e n t la r é c o l t e d ' u n c h a m p . L a voraci té 
de ces an imaux est t r è s - g r a n d e , et quelque fer
t i l e que soit leur pa t r ie , i l s deviennent de vér i 
tables fléaux quand i ls sont n o m b r e u x . Us foulent 
sous leurs pieds plus encore qu ' i l s ne mangent, 
et, r a s s a s i é s , i ls se r ou l en t dans les moissons, à 
la m a n i è r e des cochons. Ce n'est pas seulement 
aux cul tures que l ' h ippopotame est nu is ib le ; i l 
peut ê t r e u n danger p o u r l ' h o m m e et les ani
maux . Dans ses excursions, i l se p r é c i p i t e aveu
g l é m e n t sur t ou t ce q u i bouge. L à sur tout où i l 
a d é j à eu af fa i re à l ' h o m m e , i l devient t r è s - d a n 
gereux. Ses fortes incisives sont des armes ter
ribles ; avec elles i l b ro ie u n b œ u f . Dans les lo
ca l i t é s o ù les h ippopotames abondent , i l faut 
vei l ler soigneusement sur les t roupeaux , car 
ceux-ci i r r i t e n t au plus hau t p o i n t le gigan
tesque pachyderme. R i i p p e l l r appor te q u ' u n hip
popotame m i t en p i è c e s quat re b œ u f s de trai t 
t r a n q u i l l e m e n t a r r ê t é s p r è s d 'une roue d ' i r r iga 
t i o n . J 'ai entendu raconter beaucoup d'histoires 
parei l les. Les i n d i g è n e s disent que l 'h ippopo
tame commence par m o r d r e son e n n e m i , et 
l ' a c h è v e en le f ou l an t aux pieds. T r è s - r a r e m e n t , 
u n h ippopotame prend la f u i t e devant l ' h o m m e ; 
et, quand i l est i r r i t é , i l ne le f a i t j a m a i s . I l 
semble q u ' i l garde longtemps le souveni r des 
in ju res . 

Les malheureux habitants de l ' i n t é r i e u r de 
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l ' A f r i q u e , q u i ne p o s s è d e n t pas d'armes à f e u , 
sont à peu p r è s sans d é f e n s e contre l ' h i p p o p o 
tame, dont i ls sont cependant le seul ennemi 
dangereux. A pa r t les sangsues, les mouches et 
les vers in tes t inaux, aucun a n i m a l ne s'en p rend 
à l 'hippopotame, et t o u t ce qu 'on a r a c o n t é de 
ses combats avec le c rocodi le , l ' é l é p h a n t , le r h i 
nocéros et le l i o n , do i t ê t r e r e j e t é , sans excep
t ion, dans le domaine des fables. 

L 'homme cherche de diverses m a n i è r e s à se 
p ro téger contre ces an imaux . A u temps de la 
moisson, on vo i t des f eux a l l u m é s t ou t le l o n g 
du fleuve. Ces feux sont des é p o u v a n t a i l s pour 
les hippopotames, et on les entret ient soigneuse
ment toute la n u i t . A d'autres endroi ts , on f a i t 
avec les t ambours u n b r u i t con t inue l , pour 
effrayer les pachydermes, q u i souvent ne re tour 
nent au fleuve que lorsqu ' i l s vo ien t s'avancer 
une troupe nombreuse de gens, c r ian t , ba t tan t 
du tambour, agi tant des torches . A u x yeux des 
indigènes , u n m o y e n , excellent p o u r les autres 
animaux, mais q u i ne peut malheureusement 
rien contre l ' h ippopotame, — ce q u i t é m o i g n e 
bien d e l à nature inferna le de cet a n i m a l , — c'est 
l 'emploi des amulettes ! L a parole d u p r o p h è t e 
de Mahomet (que la paix soit avec lui!) est assez 
forte pour d é t o u r n e r presque tous les an imaux 
des champs. L 'h ippopo tame et les autres a n i 
maux q u i m é p r i s e n t la j u s t i ce ne f o n t aucun cas 
des meilleures amulet tes , m ê m e quand elles on t 
été éc r i t es par le Scheich el I s l a h m de la Mecque. 
Le malheureux croyant n 'a donc plus que le feu 
à sa disposit ion : contre l ' an ima l d iabol ique i l 
emploie les moyens i n f e rnaux . 

L 'hippopotame est p lus dangereux encore, 
quand i l est avec son pe t i t . On a p u faire dans 
ces derniers temps, chez des hippopotames cap
tifs des observations sur l eu r mode de r ep ro 
duct ion . Quant aux hippopotames en l i b e r t é , t o u t 
ce que l ' on sait, c'est que la femel le est un ipare et 
met bas dans le p r emie r t iers de la saison des pluies, 
à l ' é p o q u e , par c o n s é q u e n t o ù la n o u r r i t u r e est le 

plus abondante et le plus succulente. Cette mise 
bas a l i e u à divers mois , suivant les divers pays. 

I n q u i è t e pour son pe t i t , l a m è r e vo i t par tout 
un danger et se p r é c i p i t e sur ce qu 'e l le c ro i t u n 
ennemi. I l semble qu 'e l le le garde longtemps 
avec elle. L iv ings tone v i t des petits q u i n ' é t a i e n t 
g u è r e plus gros q u ' u n basset, tandis que les plus 
petits que j e r encon t r a i avaient la ta i l le d 'un 
sanglier adu l t e . L e m ê m e voyageur d i t que la 
m è r e por te d ' abord son nourr isson sur le cou , et 
plus t a rd sur le gar ro t . Je n 'a i jamais v u chose 
pare i l le , et i l me semble q u ' i l y a l à une er reur 

d 'observation. Mais , en tou t cas,la m è r e t é m o i g n e 
à son pe t i t une grande tendresse ; j e crois m ê m e 
que le p è r e p rend aussi la d é f e n s e de sa p r o g é 
n i t u r e ; j e vis, d u moins , presque constamment 
deux an imaux adultes avec u n pe t i t . L a m è r e 
est fac i le à r e c o n n a î t r e : elle ne pe rd jamais son 
pet i t des yeux, et veil le sur tous ses mouvements 
avec une j o i e et une tendresse maternelles ; 
souvent elle j o u e avec l u i , et o n les vo i t alors 
plonger l ' u n a p r è s l ' aut re . L e j eune tette dans 
l 'eau. Je vis souvent u n h ippopotame adulte 
c o u c h é t r anqu i l l emen t à une m ê m e place, é l e 
vant seulement u n peu la t ê t e au-dessus de l 'eau, 
tandis que le pe t i t p longeai t et r é a p p a r a i s s a i t 
au tour de l u i , sans doute pour ven i r respirer . 

Tous les observateurs s'accordent à d i re q u ' i l 
n'est pas p ruden t de s 'approcher d 'une femel le 
d 'h ippopotame q u i est avec son nour r i s son . 
Quand elle c ra in t u n danger pour l u i , elle at ta
que, m ê m e de j o u r , les hommes et les barques. 
Le canot de Liv ings tone f u t à m o i t i é sou levé . 
hors de l 'eau par une femel le don t o n avait t u é 
le pe t i t quelques j o u r s auparavant ; u n des h o m 
mes tomba à l 'eau, et personne de l ' é q u i p a g e 
n 'avait cependant e x c i t é l ' a n i m a l . 

A u x bords d u N i l , on ci te plusieurs faits ana
logues, et les hippopotames y ont c a u s é d é j à 
b ien des malheurs . M o i - m ê m e , j ' a i d û expier u n 
j o u r d 'avoir i r r i t é un h ippopotame et son pe t i t . 

N o n l o i n de la r ive gauche de l 'Azrak , nous 
avions t r o u v é u n é t a n g , que le fleuve avait 
r e m p l i lors de son d é b o r d e m e n t , et q u i à notre 
a r r i v é e , en f é v r i e r , avait encore assez d'eau. 
I l é t a i t h a b i t é par des oiseaux nombreux par 
des crocodiles et des hippopotames ayant leurs 
pet i ts . Ceux-ci é t a i e n t probablement n é s l à -
du moins cet é t a n g t r anqu i l l e , e n t o u r é de f o 
r ê t s , et d 'un c ô t é touchant aux cul tures , me 
semblai t u n l i eu t o u t à f a i t a p p r o p r i é pour les 
couches d 'un h ippopotame. Notre a t ten t ion 
é t a i t sur tout a t t i r é e par les admirables oiseaux 

au cou de serpent, et pou r pouvo i r t i r e r ces 
adroits plongeurs , i l nous f a l l a i t souvent entrer 
dans l 'eau j u s q u ' à la po i t r i ne , sans nous i n 
q u i é t e r des crocodiles et des h ippopotames. 
M o n chasseur T o m b o l d o , q u i chassait dans le 
costume p r i m i t i f de not re p remie r p è r e , avait 
t u é son q u a t r i è m e oiseau, l u i avait l o g é une 
bal le dans le cou, la seule part ie qu 'on en pou
vait vo i r et s ' a v a n ç a i t pour le prendre . T o u t à 
coup, u n Soudanais q u i se t rouva i t sur l 'autre r ive 
pousse des cr is , et f a i t des s ignaux; T o m b o l d o 
se re tourne et vo i t un hippopotame se p r é c i p i t e r 
sur l u i . L ' a n i m a l avait p ied , et filait comme 
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u n sanglier à travers les flots ; T o m b o l d o p rend 
la fu i t e , et atteint heureusement la f o r ê t , su iv i 
j u s q u ' à la rive par son t e r r ib le ennemi . J ' é t a i s 
a r m é d'une excellente carabine, malheureuse
men t c h a r g é e d'une balle t rop l é g è r e ; j ' accours 
à l 'aide de m o n fidèle servi teur, et j e le t rouve 

p r o s t e r n é , en p r i è r e s : 
« La Allah, laila Allah, ou Mohammed g hassoul 

Allah/ — I l n'y a q u ' u n Dieu , et Mahomet est 
son p r o p h è t e . Par A l l a h seul, le Tout-Puissant , 
est la force ; par Dieu seul, le secourable, v ien t 
le secours! — Garde, ô Seigneur, tes f idè les 
contre les diables que t u as p r é c i p i t é s de t o n 
ciel dans l 'enfer 1 — Chien, fils d 'un chien, pet i t -
fils d 'un chien et a r r i è r e - p e t i t - f i l s d ' u n ch ien , 
to i e n g e n d r é par u n chien et a l l a i t é par une 
chienne, t u veux manger u n m u s u l m a n ! Que le ! 
Tout-Puissant te damne et te p r é c i p i t e dans ! 
l 'enfer ! » — Ces p r i è r e s , ces i m p r é c a t i o n s s ' é - ; 
chappaient de ses lèvres t remblantes . Puis i l se i 
lève, charge son f u s i l et t i r e sur l 'h ippopotame, 
qu i s'agite f u r i e u x devant nous. L a balle r icoche 
sur l 'eau, sans atteindre le monstre . 

« Par la barbe du P r o p h è t e , par la t ê t e de 
ton p è r e , E f f e n d i , me d i t - i l , envoie une balle de 
ta carabine à ce m i s é r a b l e r e n é g a t de Dieu ; i l 
m 'a d é j à fa i t perdre m o n oiseau ! » 

J ' a c c è d e à sa demande, j e fais f e u , j 'entends 
la balle f rapper le c r â n e de l ' a n i m a l . Celu i -c i 
rug i t , plonge quelquefois et nage vers le m i l i e u 
de l ' é t a n g , sans p a r a î t r e b ien i n c o m m o d é de 
cette blessure. Mais sa f u r e u r ne f a i t qu 'aug
menter . Pour nous, dans not re ardeur de ven
geance, nous prenons sa t ê t e pour c ib le , et 
chaque fois qu'el le a p p a r a î t nous l u i envoyons 
une d é c h a r g e . Je savais que mes balles é t a i e n t 
t r op l é g è r e s , et q u ' à quarante pas, elles ne t r a 
verseraient pas la peau de la t ê t e ; mais j e ne 
voulais pas me refuser le plais i r de fa i re sentir 
m a c o l è r e à cet e n v o y é de l ' en fe r . 

Quelques jours a p r è s nous r e v î n m e s au m ê m e 
endro i t , et, pendant la chasse, nous nous a m u 
s â m e s encore à t i r e r sur les t ê t e s d 'h ippopotame. 
Nous n'osions plus nous hasarder dans l 'eau ; de | 
l eur c ô t é , l e s hippopotames paraissaient s ' é l o igne r } 
d u r ivage, et nous r e s t â m e s ainsi chacun sur no- i 
t re t e r r a i n , nous à ter re , eux dans l 'eau. A p r è s I 
une chasse t r è s - f r u c t u e u s e , nous re tourn ions à j 
not re canot, avec l ' i n t e n t i o n de recommencer le 
lendemain m a t i n . Vers le coucher d u so le i l , 
nous a p p r î m e s qu 'une bande nombreuse de pé l i 
cans s 'é ta i t abattue sur l ' é t a n g , pou r y passer la 
n u i t . Nous nous h â t â m e s de nous y rendre, et 
nous c o m m e n ç â m e s à chasser ces oiseaux, q u i 

aux derniers rayons d u solei l couchan t se m o n 
t ra ien t c o m m e de grands et b lancs n é n u p h a r s 
sur la surface d o r é e des eaux. E n quelques m i 
nutes, j ' e n avais t u é d e u x ; T o m b o l d o , de l 'autre 
c ô t é , t i r a i t avec a c t i v i t é . Je restai à ma place 
pour l 'a t tendre j u s q u ' a u coucher d u soleil ; i l ne 
parut pas, j e m ' e n r e t o u r n a i alors, avec un N u 
bien q u i po r t a i t m o n g ib ie r . Nous traversions 
u n champ de cotonniers , don t l a f o r ê t vierge re
prena i t possession ; i l é t a i t t o u t r e m p l i de plantes 
é p i n e u s e s . Contents de no t re p ro i e , de la f ra î 
cheur de la n u i t q u i s u c c é d a i t à la chaleur du 
j o u r , nous suivions no t re c h e m i n . 

« E f f e n d i , qu'est-ce que cela? demande tout à 
coup le N u b i e n , et i l me m o n t r e t ro i s masses fon
c é e s , c o m m e des rochers , que j e ne me rappelle 
pas avoir vues le j o u r ; j e m ' a r r ê t e et regarde; 
mais une de ces masses se me t à se mouvoir , le 
grognement f u r i e u x d 'un h ippopo tame frappe nos 
ore i l les : l ' an ima l se d i r ige sur nous. L e Nubien 
je t te a u s s i t ô t les armes, et not re g ib ie r . «Aouenna 
allahou, ta rabbil A i d e - n o u s , ô seigneur du 
c ie l ! » s ' é c r i e - t - i l ; « f u i s , E f f e n d i , par la grâce 
de D i e u , o u nous sommes perdus 1 » E t i l dispa
r a î t dans les buissons. Je sais que mes habits 
clairs von t a t t i r e r sur m o i t ou te la f u r e u r du 
mons t r e ; sans armes, car les miennes é ta ien t 
t r op faibles cont re ce colosse si fo r t emen t cui 
r a s s é , j e me p r é c i p i t e dans le f o u r r é . De r r i è i e 
m o i l ' a n i m a l r u g i t , f r appe le so l ; devant m o i , à 
d ro i t e et à gauche, les lianes et les é p i n e s fo r 
men t u n lacis i nex t r i cab le ; les piquants des 
mimosas me blessent, les crochets r e c o u r b é s 
des nabakhs met ten t mes hab i t s en lambeaux, 
et j e cours t o u j o u r s , d é g o u t t a n t de sang et de 
sueur, t o u j o u r s d r o i t devant m o i , sans bu t , sans 
d i r ec t i on , poursu iv i par la m o r t sous la f o r m e de 
ce h ideux a n i m a l . P o u r m o i , i l n 'y a pas d'obs
tacle. Les é p i n e s me blessent douloureusement , 
j e ne les sens pas ; j e vais en avant, en avant, 
t ou jou r s en avant. J ' i gnore c o m b i e n cette fu i te 
a pu dure r : certes elle n 'a pas d û ê t r e longue, 
car j ' au ra i s f i n i par ê t r e a t t e i n t ; et cependant i l 
me sembla que plus ieurs s i è c l e s s ' é t a i e n t é c o u 
lés depuis le m o m e n t de la poursu i t e . J'avais 
devant m o i la sombre n u i t , d e r r i è r e m o i u n en
n e m i f u r i e u x . Je ne sais o ù j e suis. T o u t à coup 
j e t o m b e , j e fais une chute p r o f o n d e ; mais h e u 
reusement c'est dans le fleuve. E n revenant à la 
surface de l ' eau, j e vois l ' h i p p o p o t a m e a u haut 
de la r ive d ' o ù j e me suis p r é c i p i t é , et de l ' au t re 
c ô t é , les f eux de no t re ba rque . Je traverse à la 
nage u n pe t i t bras; en f i n , j e suis s a u v é . Pen
dant plusieurs jou r s , j e me ressentis des suites 
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de celte f u i t e , et mes v ê t e m e n t s é t a i e n t r é d u i t s 
en lambeaux. 

Tombo ldo avait c o u r u le m ê m e danger; i l 
avait aussi é t é pour su iv i par l 'h ippopotame j u s 
q u ' à l ' endroi t o ù j ' é t a i s t o m b é à l 'eau, et i l ac
courait t r è s - e x c i t é , en nous c r ian t d'assez l o i n : 
« F r è r e s , ô mes f r è r e s , louez le P r o p h è t e , l ' en
voyé de D ieu ! Priez deux Rakhaat pour le b i en 
de mon â m e 1 Le fils de l 'enfer et d u diable é t a i t 
près de m o i ; le bras de la m o r t é t a i t é t e n d u vers 
m o i ; mais D i e u , le Seigneur, est m i s é r i c o r d i e u x , 
et sa g r â c e sans l imi t e s ! Louez, le P r o p h è t e , mes 
f rè res . Je veux, puisque j ' a i é c h a p p é au danger, 
o f f r i r tou t u n sac de dattes. » 

Cela prouve, j e crois , quel le est la f u r e u r d 'un 
hippopotame lo r squ ' i l est i r r i t é ; cela mon t re 
aussi qu 'a t taquer la b ê t e sans armes à f eu de 
for t cal ibre, est une i m p r u d e n c e . Une balle de 
carabine l é g è r e , m ê m e à faible p o r t é e , ne fa i t 
aucun effet . E l l e traverse la cuirasse d u croco
dile, mais elle est t r op fa ib le pour percer l ' épa i s se 
pem de l 'h ippopotame, et la couche de graisse 
plus épa i s se encore. 

« Nous c o m b a t t î m e s quatre heures duran t , d i t 
Rûppe l l , avec un des hippopotames que nous 
a b a t t î m e s . Peu s'en f a l l u t q u ' i l ne d é t r u i s î t notre 
barque et ne nous t u â t . V i n g t - c i n q balles, t i r é e s 
sur sa t ê t e à une distance d 'environ c i n q pieds, 
n'avaient p e r c é que la peau et les os d u nez. Toutes 
les autres balles é t a i e n t r e s t é e s dans la peau. 
A chaque exp i ra t ion , i l l a n ç a i t des f lots de sang 
sur la barque. Nous nous s e r v î m e s enf in d 'une 
caronade, et i l en f a l l u t c i n q d é c h a r g e s , qu i 
produisirent les plus grands d é g â t s dans la t ê t e 
et le corps d u monst re , avant q u ' i l e x p i r â t . 
L ' o b s c u r i t é de la n u i t augmenta i t encore l 'a t ro
ci té de ce combat . » L ' a n i m a l , h a r p o n n é aupa
ravant, e n t r a î n a u n pe t i t canot au f o n d de l 'eau, 
le m i t en p i è c e s , et p romena le g rand canot 
à droite et à gauche, en t i r a n t sur la corde d u 
harpon. C ' é t a i t u n de ces grands m â l e s , q u i , au 
dire des habitants d u Soudan, ont é t é c h a s s é s 
par les autres h ippopotames , ce q u i les met dans 
une belle f u r e u r . 

Pour m o n compte , j ' a i v u souvent des h i p p o 
potames q u i v ivaient soli taires, et i ls é t a i e n t les 
plus dangereux ; les plus hard is chasseurs n ' o 
saient les at taquer . 

Chasse. — L a chasse de l 'h ippopotame donne 
d'assez grands b é n é f i c e s p o u r que i n d i g è n e s et 
. e u r o p é e n s la fassent act ivement . Ceux-ci n 'at
taquent l ' a n i m a l qu'avec u n b o n f u s i l ou une 
bonne carabine ; c e u x - l à emplo ien t contre l u i 
d 'autres moyens . L e ha rpon et la lance sont en

core a u j o u r d ' h u i les seules armes avec lesquelles 
les i n d i g è n e s d u Soudan chassent l ' h ippopo tame . 
Dans le n o r d de l ' A f r i q u e on ne c o n n a î t que les 
p i è g e s p l a c é s aux arbres, o ù s 'enferrent eux-
m ê m e s les hippopotames, etles n è g r e s des bords 
de l ' A b i a d seuls creusent des fosses dans les
quelles de temps à autre t ombe u n h ippopo tame . 

Le javelo t des Soudanais est c o m p o s é d 'une 
poin te de fer , d 'une g a î n e de corne, d 'une corde 
et d ' un bois. Le fer est po in tu , ou à deux t r an 
chants et m u n i d ' u n f o r t crochet . I l est fo r t emen t 
e n f o n c é dans une g a î n e de corne, plus mince à ses 
e x t r é m i t é s , et y est encore ma in t enu par une 
corde sol idement e n t r e l a c é e . A u n b o u t d u bois se 
t rouve une c a v i t é , dans laquel le o n i n t r o d u i t la 
ga îne ; à l 'autre bout , on fixe la corde. L a poin te 
p é n è t r e avec sa g a î n e ju squ ' au bois, c e l u i - c i 
tombe par la violence d u coup, et est r e tenu 
par la corde q u i est a t t a c h é e à la pointe ou har 
pon . D'autres chasseurs at tachent une e x t r é m i t é 
de la corde au ha rpon , l 'autre à u n l é g e r m o r 
ceau de bois . C'est avec cette arme et une lance 
ord ina i re que l 'habi tant d u Soudan se me t en 
chasse, p o u r surprendre son g ib ie r quand i l f a i t 
sa sieste, ou pour le guetter. Cette entreprise 
exige de la fo rce , de la ruse, de la r é s o l u t i o n et 
de l ' ag i l i t é . 

Vers m i n u i t , et dans les endroi t s d é s e r t s le 
j o u r , le chasseur se glisse le long de la r ive j u s 
q u ' à une des sorties des h ippopotames , et s'y 
cache dans les buissons en se tenant sous le 
vent . L 'h ippopo tame ne sort q u ' a p r è s l ' a r r i v é e 
du chasseur, ce lu i -c i le laisse passer et l ' a t tend à 
son re tour ; jamais i l ne l 'at taque quand l ' a n i 
m a l se d i r ige à te r re , i l ne le f a i t que lo r squ ' i l est 
à m o i t i é dans le fleuve. I l l u i lance alors le har
pon dans le corps, et f u i t dans l ' e s p é r a n c e que 
l ' an ima l , e f f r a y é , sautera à l 'eau. C'est ce q u i 
arr ive d 'ord ina i re ; tandis que s ' i l est h a r p o n n é 
au m o m e n t o ù i l sort d u fleuve, l ' h ippopotame 
poursui t son adversaire sur t e r re . Le chasseur 
r e j o i n t ses compagnons, et i m m é d i a t e m e n t ou 
le l endemain m a t i n , tous mon ten t en canot, et 
cherchent l ' a n i m a l b l e s s é , que l ' on r e c o n n a î t au 
bois d u ha rpon flottant sur l 'eau. A v a n ç a n t alors 
avec prudence , la lance et le ha rpon en a r r ê t , 
l ' u n des chasseurs saisit la corde. A u s s i t ô t l ' h i p 
popotame arr ive à la surface et se p r é c i p i t e avec 
rage sur le canot ; mais r e ç u par une g r ê l e de 
lances et de harpons, q u i finissent par le fa i re 
ressembler à u n p o r c - é p i c , i l est f o r c é à la re t ra i te . 
Souvent i l a t te in t la barque et la broie entre ses 
dents. Les chasseurs courent alors u n grand 
danger, et doivent chercher à se sauver en p i o n -
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g é a n t et en nageant. Livingstone d i t que dans 
ces cas, le mieux est de plonger et de rester 
quelques moments sous l 'eau ; car l 'h ippopotame, 
a p r è s avoir b r o y é le canot, regarde de tous c ô t é s 
pour voi r les hommes ; n 'en a p e r ç o i t - i l aucun, 
i l s'en va. On m'a r a c o n t é une chose semblable. 

Dans les cas heureux, quelques-uns des chas
seurs montent u n second canot, et p è c h e n t de 
m ê m e un autre h ippopotame h a r p o n n é . Ce n'est 
qu'avec des armes à feu qu 'on peut en finir en 
une fois avec l 'hippopotame ; aut rement on le 
laisse s ' é p u i s e r par la perte de son sang, et le 
lendemain, on reprend la chasse, les bois f lo t 
tants ind iquen t tou jours l ' endroi t o ù se t rouve 
l ' an ima l , q u ' u n bon coup de lance dans la moelle 
ou dans la poi t r ine a c h è v e . On t r a î n e le cadavre 
j u s q u ' à u n banc de sable, on l ' a m è n e sur la r ive 
et on le d é p è c e . 

C a p t i v i t é . — Les hippopotames que nous 
voyons maintenant en Europe, ont é t é ha rpon
n é s tou t jeunes. I l va sans dire que la m è r e doi t 
ê t r e t u é e avant qu 'on puisse s'emparer de son 
peti t , sans q u o i i l serait impossible de s'en r en 
dre m a î t r e . L 'a t tachement aveugle que celui-c i a 
pour sa m è r e fac i l i te l 'entreprise. U la sui t par
tout quand elle a é t é h a r p o n n é e , et n'abandonne 
m ê m e pas son cadavre. On l u i j e t t e alors u n har
pon à u n endroi t peu sensible, et on le t i r e sur la 
r ive. I l cherche d 'abord à s 'enfuir , pousse des 
cris p e r ç a n t s , comme ceux d 'un cochon qu 'on 
é g o r g e ; mais i l finit par s 'habituer à l ' h o m m e . 
Les Hottentots, au d i re deSpar rmann , l u i passent 
à plusieurs reprises les mains sur le museau, 
pour l 'habi tuer à leur odeur, et i l s'attache à eux 
à pa r t i r de ce momen t , comme auparavant à sa 
m è r e . Le jeune hippopotame prend volont iers le 
pis d'une vache ; mais une seule nour r i ce ne l u i 
suff i t pas, et i l a besoin d u la i t de deux, t rois et 
m ê m e quatre vaches. 

D ' a p r è s toutes les observations faites j u s q u ' à 
ce j o u r , les hippopotames supportent fac i lement 
et longtemps la c a p t i v i t é , m ê m e en Europe . S i 
l ' on en me t une paire en u n l i eu convenable, 
dans lequel i l leur soit f acu l t a t i f d ' ê t r e t a n t ô t 
dans l 'eau, t a n t ô t à terre, on peut e s p é r e r d'en 
obleni r des petits. L e u r n o u r r i t u r e en c a p t i v i t é 
est la m ê m e que celle des cochons. 

Je vis au Caire le p remie r h ippopotame q u i ai t 
é t é a m e n é en Europe ; i l s ' é t a i t h a b i t u é à son 
gardien ; i l le suivai t par tout comme u n ch ien , 
et se laissait f ac i l ement gouverner . On le nour 
rissait avec u n m é l a n g e de l a i t , de r iz et de son. 
Plus t a rd , i l p r é f é r a des plantes f r a î c h e s . Pour 
l 'embarquer , on construis i t une cage s p é c i a l e , et 

l ' on chargea sur le navi re plus ieurs grands ton
neaux p le in d'eau d u N i l , a f i n de pouvoir l u i 
donner plusieurs bains chaque j o u r . A son ar
r i vée à Londres , i l avait 2 m , 3 0 de l o n g u e u r ; au
j o u r d ' h u i , i l a à peu p r è s toute sa t a i l l e , et i l 
s'est r ep rodu i t avec u n aut re i n d i v i d u que l 'on 
amena quelque temps a p r è s . 

Plus t a r d , deux hippopotames a r r i v è r e n t à 
Paris, et en 1859, on en v i t deux autres en Al l e 
magne, o ù on les m o n t r a dans d i f f é r e n t e s villes. 
Ceux-ci é t a i e n t t r è s - d o u x , et se faisaient remar
quer par l eu r lou rde g a i e t é . I l s j oua ien t avec 
leurs gardiens, et avec u n ch ien des steppes, qui 
s ' e f f o r ç a i t en va in de les me t t r e en c o l è r e . Ces 
an imaux se t r o u v e n t ma in t enan t à Amsterdam. 
I ls ont beaucoup pe rdu de leur g a i e t é p r imi t ive , 
et sans ê t r e sauvages, i ls n ' o n t pas, i l s'en faut, 
la douceur qu ' i l s m o n t r a i e n t auparavant. En 
septembre 1861 , i ls e n t r è r e n t en r u t , et s'accou
p l è r e n t vers le m i l i e u d u mo i s . L a femel le mit 
bas le 16 j u i l l e t 1862, a p r è s une gestation de 
d i x mois . L e pe t i t , pa r fa i t ement d é v e l o p p é , fu t 
m a l t r a i t é par sa m è r e d è s les p r e m i è r e s heures. 
E l l e ne le laissait pas t ê t e r , et lo rsqu 'on la sé
para d u m â l e elle se m o n t r a t r è s - e x c i t é e . Le pe
t i t m o u r u t au bou t de deux j o u r s , m a l g r é les 
essais que l ' on fit pou r l ' é l e v e r ar t i f ic ie l lement . 

Quelques j o u r s a p r è s , la f emel le c o n ç u t de 
nouveau. E l l e s ' é t a i t b ien p lus i n q u i é t é e de son 
m â l e , que la vue du j eune avai t r e n d u furieux, 
que de son pe t i t . 

W e s t e r m a n n , le d i r ec teu r d u j a r d i n zoologi
que d ' A m s t e r d a m , m ' a d i t p lus t a r d qu 'e l le avait 
mis bas une seconde fo is , a p r è s une gestation 
de sept mois . L a d u r é e de ce l l e -c i est donc indé 
t e r m i n é e , mais , en t o u t cas, elle est t r è s - c o u r t e . 
Ce pe t i t f u t m a l t r a i t é c o m m e le p r e m i e r . L e père 
en paraissait j a l o u x ; i l se m o n t r a i t f u r i eux et 
t ou rmen ta i t la f eme l l e . O n f u t donc f o r c é d'enle
ver le n o u v e a u - n é , d o n t la m o r t s u r v i n t quelques 
jours a p r è s . L a n o u r r i t u r e q u ' o n l u i donnait 
é t a i t sans doute insuf f i san te . 

Usages e t p r o d u i t s . — B i e n des parties de 
l ' h ippopo tame sont u t i l i s é e s . L a cha i r et la 
graisse sont t r è s - e s t i m é e s , et au b o n v ieux temps, 
i l n ' y avait pas p o u r les colons d u Cap de plus 
g rand r é g a l . L ' a n i m a l d é p e c é sur place é ta i t 
t r a n s p o r t é par quar t ie rs à la maison ; l ' on n'en 
vendait aux amis que par compla isance , et encore 
le l eur fa i sa i t -on payer t r è s - c h e r . Les jeunes h ip 
popotames sont n o t a m m e n t u n mets d é l i c i e u x 
m ê m e pour des E u r o p é e n s . L a langue , f u m é e ' 
passe pour ê t r e excel lente. L e l a r d est p r é f é r é à 
ce lu i du cochon domest ique ; la graisse f o n d u e 
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est e m p l o y é e dans la p r é p a r a t i o n de d i f f é r e n t s 
plats, on la mange aussi avec du pain. Les Hot ten-
tos la boivent comme nous, nous buvons du b o u i l 
lon . Dans l'est de l ' A f r i q u e , on s'en sert pour f o r 
mer une pommade t r è s - r e n o m m é e , qu 'on n o m m e 
Delka, et dont tous les N è g r e s a iment à s 'oindre 
les cheveux et le corps. Les colons d u Gap f o n t 
des fouets avec la peau d 'h ippopotame. Quant 
aux dents de cet an ima l , elles sont pour les E u 
r o p é e n s u n assez grand objet de t r a f i c , ces dents 
é t an t e m p l o y é e s à fa i re des dentiers q u i conser
vent leur blancheur . E n u n m o t , si le chassenr 
sait u t i l i ser sa pro ie , i l peut fa i re u n j o l i p r o f i t . 

P r é j u g é s . — L 'h ippopo tame est é v i d e m m e n t 
le Béhémot de la B i b l e , duque l i l est d i t que ses 
os sont solides comme l ' a i r a in , et ses jambes 
comme des barres de f e r ; q u ' i l se t i en t c o u c h é à 
l 'ombre dans les roseaux et dans la vase, recouvert 
par les saules des ruisseaux; q u ' i l avale l 'eau du 
fleuve, et q u ' i l semble vou lo i r é p u i s e r le Jourda in 
avec sa gueule. Pour les I s r a é l i t e s , l ' h ippopo
tame é t a i t donc u n v é r i t a b l e monst re ; et tel le 
est encore l ' o p i n i o n des Arabes. 

Les i n d i g è n e s d u Soudan ne le regardent pas 
comme u n ê t r e na tu r e l , mais b ien comme u n 
envoyé de l 'enfer . L e n o m d'Aeësint qu ' i l s l u i 
donnent, et que personne ne c o m p r e n d , i n d i q u e 
dé jà quelque chose d 'ext raordinai re . I l s sont 
f r a p p é s du m é p r i s q u ' i l f a i t de toutes les amu
lettes, m ê m e des plus puissantes. « Que Dieu 
damne les singes dans sa c o l è r e , me disait l ' u n 
d'eux, ce sont des hommes m é t a m o r p h o s é s et 
des voleurs, f i l s , pet i ts-f i ls et descendants de 
voleurs, mais q u ' i l nous garde des enfants de 
l 'enfer, des h ippopotames! Pour eux, les choses 
les plus s a c r é e s ne sont que d u vent , et la parole 
de l ' envoyé de D i e u u n son c reux ; ils fou len t 
aux pieds les lettres de D i e u ! » Ce monstre 

n'est donc pas pour les i n d i g è n e s u n ê t r e 
c r é é par A l l a h , ce n'est que le masque d 'un sor
cier m a u d i t , appartenant au diable (que le Tout -
Puissant en garde les croyants !) de corps et 
d ' â m e ; i l ne prend que de fois à autre cet 
aspect satanique; le reste d u temps, i l a p p a r a î t 
sous la f o r m e humaine , pour d é t o u r n e r d'autres 
f i ls d ' A d a m des voies d u salut. E n d'autres te rmes: 
« L 'h ippopotame est le diable l u i - m ê m e , avec 
des pieds de cheval f o r t peu gracieux, et une 
queue. » 

« E t les preuves s'en comptent par centaines. 
Ce fi ls de l 'enfer a f a i t perdre la vie à plusieurs 
hommes , et leur â m e est sortie de leur corps, 
sans que celui-ci a i t é t é d é v o r é ; et p a r m i les 
mor t s se t rouva i t u n f a k i r ou u n i n t e r p r è t e du 
Coran. L e gouverneur du Soudan or ien ta l , 
Churschid-Pacha, a r r ivan t aux bords d u fleuve 
avec u n d é t a c h e m e n t de ses soldats, employa 
ceux-c i à la chasse d ' u n h ippopotame ; et cepen
dant , u n sage che ik l 'en avait f o r t emen t dissua
d é : i l savait que cet h ippopotame n ' é t a i t que 
la f o r m e d 'un h o m m e malfaisant . Ce sorcier, 
d a m n é depuis le commencement , f u t t u é , et son 
â m e noi re c h a s s é e dans l 'enfer , mais Churschid-
Pacha n ' é c h a p p a pas à son sort . I l ne cessa pas de 
poursuivre les sorciers du pays ; aussi le f r a p p è 
rent- i ls de leur mauvais œ i l . Son corps m a i g r i t , 
ses entrail les se d e s s é c h è r e n t , et m ê m e malade, i l 
ne vou lu t pas croire aux cadis et aux u l é m a s ; au 
l i eu d'appeler un d é p o s i t a i r e de la parole de 
Dieu , et de faire chasser le sort par ce lu i -c i , i l se 
confia aux m é d e c i n s in f idè les d u Frankis tan , i l 
d é p é r i t et finit par m o u r i r . Que son corps repose 
en paix et que son â m e soit p a r d o n n é e ! Mais 
que le gardien nous garde, que le protecteur 
nous p r o t è g e contre les sorcelleries et les a r t i f i 
ces de l 'enfer ! » 

BBEHV. 
I I — 198 
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L E S P I N N É S — P I N N A T A . 

Die Seesàugethiere. 

C a r a c t è r e s . — A l'inverse des chauves-souris 
e l des taupes sont les phoques, les s i r è n e s et les 
baleines, les plus grands de tous les m a m m i 
f è r e s q u i hab i ten t dans l 'eau. 

I ls d i f f è r e n t de tous les autres par l eur ta i l le 
et leur force ; chez eux, les membres sont r é d u i t s 
à des moignons , q u i f o n t à peine sail l ie, et sont 
c a c h é s en grande par t ie par l 'enveloppe g é n é 
rale du corps ; ceux du premier ordre seul pos
s è d e n t encore quatre membres, à doigts p l u t ô t 
i n d i q u é s que s é p a r é s ; les autres ont des pattes-
nageoires, à doigts immobi les et e n v e l o p p é s en
t i è r e m e n t par la peau du corps. Plus ces organes 
locomoteurs ressemblent aux nageoires, plus 
aussi le corps est grand et massif. L 'eau favorise 
le d é p l a c e m e n t de ces lourdes masses ; aussi des 
membres courts , en f o r m e de rames, suff isent-
ils pour faire avancer une bale ine; la couche 
épa isse de graisse q u i se t rouve dans la peau 
concour t encore à fac i l i t e r les mouvements en 
a l l é g e a n t l ' an ima l , et une peau visqueuse, nue 

o u couverte de poi ls cour t s , raides et lisses est 
en ha rmon ie avec le m i l i e u o ù vivent ces m a m 
m i f è r e s . L e u r corps est a r r o n d i et cy l indr ique ; 
toutes les parties saillantes disparaissent. Chez 
les plus é l e v é s , on t rouve encore une trace 
d 'ore i l le externe et une queue r u d i m e n t a i r e ; 
chez les autres, le p a v i l l o n de l ' o re i l l e a disparu, 
la queue remplace les membres p o s t é r i e u r s et 
constitue une nageoire. 

Tous les m a m m i f è r e s mar ins on t entre eux 
une grande ressemblance. O n r e c o n n a î t chez 
eux la l o i fondamenta le suivie par la na tu re ; 
c ' e s t - à - d i r e des var ia t ions nombreuses d'un 
m ê m e type p r i m i t i f . 

On peut n é a n m o i n s diviser les m a m m i f è r e s 
mar ins en t ro is groupes naturels : les Pinnipèdes, 
les Sirènes et les Cétacés. 

On a a t t r i b u é à ces groupes des valeurs diffé
rentes ; quant à nous, nou scroyons pouvoir les 
c o n s i d é r e r c o m m e f o r m a n t autant d'ordres dis
t inc t s . 

L E S P I N N I P È D E S — P I N N I P E D I A . 

Die Flossenfûsser. 

C a r a c t è r e s . — Ce premier ordre c o m p r e n d 
des animaux dans lesquels le vulgai re l u i - m ê m e 
r e c o n n a î t encore des m a m m i f è r e s . Les quatre 
membres existent; ils sont t r a î n a n t s , à la v é r i t é , 
mais i ls peuvent ê t r e é c a r t é s d u corps, et l ' o n y 
r e c o n n a î t manifestement la d iv i s ion des doigts. 
Ceux-ci sont mobi les dans plusieurs e s p è c e s , et 
s implement r é u n i s par une membrane natatoire ; 
chez quelques-uns, i ls sont immobi l e s , c o m p l è t e 
men t e n v e l o p p é s par la peau, mais i ls sont encore 
é v i d e m m e n t i n d i q u é s par des ongles. Ceux-ci 
existent t ou jou r s aux pattes de devant, et g é n é 
ra lement aussi aux pattes de d e r r i è r e . L a queue 
ne f o r m e pas une nageoire. Les mamelles sont 
l ibres , et ventrales. L a t ê t e est pet i te , et s é p a r é e 
d u corps, q u i est conique ; les yeux sont grands, 
v i fs , à expression in te l l igen te . Les pattes seules 
p r é s e n t e n t des c a r a c t è r e s que nous n'avons pas 
encore r e n c o n t r é s ; le do ig t d u m i l i e u n'est plus 
le plus long et le plus f o r t ; tous sont é g a u x et 
p l acés sur u n m ê m e p l an . 

Dans le squelet te, nous voyons tous les m e m 
bres b ien d é v e l o p p é s , et les d i f f é r e n c e s disparais
sent. 

Les v e r t è b r e s cervicales sont ne t tement s épa 
r é e s , munies de for tes apophyses ; i l y a 14 
o u 15 v e r t è b r e s dorsales, 5 o u 6 lombaires , 2 ou 
4 s a c r é e s , g é n é r a l e m e n t s o u d é e s entre elles, 9 
ou 15 caudales. Les cart i lages costaux sont ossi
fiés. L ' o m o p l a t e est f o r t e et la rge , l 'avant-bras 
b ien i n d i q u é , le m e m b r e de d e r r i è r e f a ib l e . 

L a d e n t i t i o n est celle des carnassiers ; aussi 
quelques natural istes o n t v o u l u placer les p i n 
n i p è d e s i m m é d i a t e m e n t à la suite des carnas
siers 

Les orei l les et les narines sont o r g a n i s é e s de 
telle sorte que l ' a n i m a l peu t les f e r m e r à v o l o n t é . 
L a s t ruc ture de l 'œ i l est p a r t i c u l i è r e , c o m m e on 
pouvai t s'y at tendre chez des an imaux aqua
tiques. 

On a d iv isé cet ordre en deux fami l l e s : l e s 

phocidcs et les morses. 
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LES PHOCIDÉS — PHOCM. 

Die Seehunde, The Seals. 

C a r a c t è r e s . — Les p h o c i d é s on t la d e n t i t i o n 
des carnassiers. Tous on t des incisives aux deux 
m â c h o i r e s et leurs canines ne s 'allongent pas en 
dé fense s . I l s manquen t d 'oreil les externes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e s p h o c i d é s , 
qu i f o r m e n t la f a m i l l e la p lus nombreuse, se t r o u 

vent dans presque toutes les grandes mers, et on t 
des r e p r é s e n t a n t s dans celles d u Sud, comme 
dans celles d u N o r d . On en t rouve m ê m e dans les 
grands lacs i n t é r i e u r s de l 'As ie , o ù ils sont a r r i 
vés en r emontan t les f leuves ; p e u t - ê t r e aussi 
y sont-ils r e s t é s , a p r è s que ces lacs ont c e s s é de 
communiquer avec l ' O c é a n . L a p lupa r t habi tent 
le Nord , les p lus s ingul iers le S u d . Plusieurs 
genres se t rouvent au voisinage des deux pô l e s , 
mais i l n 'y a que quelques e s p è c e s que l ' on puisse 
c o n s i d é r e r c o m m e cosmopoli tes. 

M œ u r s * h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS v iven t 
dans la mer , et r emonten t u n peu les fleuves, o u 
font de petites excursions sur la ter re , pour ar
river à des eaux i n t é r i e u r e s . L a p lupa r t sont au 
voisinage des c ô t e s ; quelques-uns p r é f è r e n t la 
pleine mer. I l s ne se t iennent à t e r re que dans 
certaines circonstances, à l ' é p o q u e d u r u t , et 
quand ils sont t r è s - j e u n e s . L ' eau est et reste 
leur vé r i t ab l e é l é m e n t . Sur ter re , i l s sont é t r a n 
gers et maladroi ts ; dans l 'eau, i ls se meuvent 
avec la plus grande r a p i d i t é . I l s se t r a î n e n t avec 
peine sur les falaises et sur les g l a ç o n s flottants, 
et s'y é t e n d e n t noncha l ammen t , pour se chauffer 
au soleil ; au p r e m i e r danger, i ls se h â t e n t de 
chercher u n refuge dans l 'eau. Us p longent et 
nagent avec la plus grande h a b i l e t é , sur le dos 
comme sur le ventre, en avant comme en ar
r i è r e . Dans l 'eau, i ls vont , v iennent , t ou rnen t , 
se re tournent avec f ac i l i t é ; sur ter re , i ls n 'on t 
qu 'un moyen d'avancer : i ls r ampen t en quelque 
sorte, comme le f o n t certaines cheni l les . Us se 
courbent à la f a ç o n d ' u n chat q u i f a i t le gros 
dos, s 'appuient sur le ventre, puis a l longent r ap i 
dement le corps. Cet acte r é p é t é les f a i t progresser 
assez v i te . Les pattes ne l eu r servent que quand 
ils gravissent une pente. Sur u n sol p la t , i ls s'ap
puien t dessus, mais si f a ib lement que l 'aide qu ' i l s 
en r e t i r en t est plus apparente que r é e l l e . J 'a i 
e x a m i n é a t ten t ivement les traces de ces an imaux 
sur de grandes é t e n d u e s , et j e n 'a i j amais t r o u v é 
l ' empre in te de leurs pattes de devant, ce q u i 

aura i t d û ê t r e , s'ils s'en é t a i e n t servis. Pa r fo i s , 
les p h o c i d é s met ten t les deux pattes sur le dos, 
et avancent tou t aussi rapidement . E n u n m o t , 
leurs pattes-nageoires ne leur servent n u l l e m e n t 
à la marche . Par contre , i ls les emplo ien t à la 
f a ç o n des chats et des singes pour se net toyer, se 
grat ter , se lisser, pour t en i r des objets , presser 
leurs petits contre leur po i t r i ne . 

Tous les p h o c i d é s sont des an imaux sociables ; 
j amais on ne les vo i t seuls. Plus u n endroi t est 
d é s e r t , p lus i ls y sont n o m b r e u x . Moins ils o n t 
affaire à l ' h o m m e , plus i ls se m o n t r e n t ' C o n 
fiants, gent i ls , d i ra is - je m ê m e ; dans les l i eux h a 
b i t é s , i ls sont t r è s - c r a i n t i f s . L ' h o m m e est l e u r 
ennemi le plus redoutable et le plus a c h a r n é ; 
tous les carnassiers q u i peuvent ê t r e dangereux 
pour eux, se mon t ren t à leur é g a r d p lus h u 
mains que le seigneur de la terre ; aussi, dans 
les endroits h a b i t é s , ne peut-on b ien les observer 
que de l o i n . 

Les p h o c i d é s ne restent pas t o u j o u r s dans la 
m ê m e c o n t r é e : beaucoup entreprennent de 
grands voyages. I l s sont alors en m o u v e m e n t 
n u i t et j o u r , et se reposent quelque temps sur 
des î les favorables, avant de cont inuer leurs p é 
r é g r i n a t i o n s . 

Ces an imaux ont des habitudes nocturnes. L e 
j o u r , ils se rendent o rd ina i rement à terre pour 
d o r m i r ou se chauffer au sole i l , et leurs allures 
n 'y sont pas ce qu'elles sont dans l 'eau. I l s ne 
m o n t r e n t plus cette v ivac i t é et cette ag i l i t é qu ' i l s 
d é p l o i e n t dans leur é l é m e n t n a t u r e l ; on les p r en 
d ra i t p l u t ô t pour la v é r i t a b l e image de la pa
resse. I l s n ' a iment pas à changer de pos i t ion ; on 
ne peut m ê m e leur fa i re prendre la f u i t e . I l s s 'é
tendent avec v o l u p t é , exposant aux rayons b i en 
faisants d u so le i l , t a n t ô t le dos, t a n t ô t le ventre, 
t a n t ô t l ' u n ou l ' aut re cô t é ; i ls f e r m e n t les yeux, 
b â i l l e n t , et ressemblent à une masse de chai r 
mor te p l u t ô t q u ' à u n an ima l vivant ; leurs narines, 
q u i s 'ouvrent et se f e rment a l ternat ivement , i n d i 
quent seules qu ' i l s ne f o n t que d o r m i r . Quand 
i ls se t rouven t t r è s à leur aise, i ls oub l i en t pen
dant des j ou r s , des semaines, de boi re et de man
ger ; plusieurs ont une sorte de sommei l h ibe r 
na l . Mais, f ina lement , la f a i m les chasse de n o u 
veau dans la mer , et b i e n t ô t l eu r corps a m a i g r i 
redevient r o n d , lisse, r e m b o u r r é de graisse. 
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Plus i ls sont â g é s , plus aussi l eu r paresse est 
grande. Les jeunes sont des ê t r e s v i f s , gais, 
joueurs ; les vieux, par contre , sont maussades et 
c o m p l è t e m e n t e n f o n c é s dans l eu r paresse. I l f au t 
dire à leur d é c h a r g e que l eu r maladresse à terre 
les f a i t p a r a î t r e plus paresseux encore qu ' i l s ne 
le sont r é e l l e m e n t . E n cas de danger, ils se p r é 
c ip i tent rap idement dans l 'eau. Le pé r i l les sur
prend- i l , l eur te r reur est tel le qu ' i l s soupirent , 
t r emblen t de tous leurs membres, et f o n t tous 
leurs efforts pour é c h a p p e r à leur perte. Quand i l 
s'agit de d é f e n d r e leurs femelles et leurs peti ts , 
ils mont ren t u n grand courage. Dans les î les dé 
sertes, i l en est quelques-uns, les arctocéphales 
et les macrorhines, q u i sont te l lement i n d i f f é r e n t s 
pour les é t r a n g e r s , qu ' i l s s'en laissent approcher, 
sans chercher à f u i r ; ils sont tou t autres une 
fois qu ' i l s on t appris à c o n n a î t r e l ' h o m m e , des
t ruc teur de tous les animaux. 

P a r m i leurs sens, l ' ou ïe est excellente, quo i 
que le pavi l lon de l 'ore i l le soit à peine i n d i q u é ; 
la vue et l 'odorat sont moins parfaits ; leur voix 
est rauque ; elle rappelle t a n t ô t l 'aboiement d u 
ch ien , t a n t ô t le b ê l e m e n t d u veau ou le beugle
ment d u b œ u f . 

Chaque s o c i é t é de p h o c i d é s f o r m e une f a m i l l e . 
Le m â l e a tou jours plusieurs femelles, et nombre 
de ces sultans ont u n harem de trente à quarante 
b e a u t é s . I l se mont re t r è s - j a l o u x vis-à-vis des 
autres m â l e s , et i l combat t ra i t pour ses femelles 
j u s q u ' à la m o r t , si cela l u i é t a i t possible. Mais 
sa peau épa i s se , et la couche de graisse q u i la 
double sont u n s û r boucl ier contre les morsures 
q u ' i l peut recevoir ou fa i re . 

H u i t ou d ix mois a p r è s l 'accouplement (les 
d o n n é e s plus p r é c i s e s f o n t d é f a u t ) , la femel le m e t 
bas un ou rarement deux petits. Ceux-ci sont gais 
et gracieux. Les voyageurs disent que l eu r pelage 
ipa is ne leur permet pas de nager et de plonger , 
et qu ' i l s restent à terre avec l eu r m è r e , j u s q u ' à 
leur p r e m i è r e m u e . Cette assertion me semble 
avoir besoin de c o n f i r m a t i o n ; elle n'est pas en 
accord avec ce que j ' a i eu occasion d'observer. 

Petits et parents se t é m o i g n e n t le plus v i f 
amour ; la m è r e d é f e n d sa p r o g é n i t u r e au p é r i l 
de sa vie ; le p è r e se c o m p l a î t à en vo i r les j o y e u x 
é b a t s , et marque son plais ir par des grognements 
de satisfaction ; son poids l ' e m p ê c h e d 'y prendre 
par t , mais i l sui t des yeux son pe t i t , q u i nage ç à 
et l à , faisant des culbutes . A deux mois , les j e u 
nes p h o c i d é s sont assez d é v e l o p p é s p o u r pouvo i r 
ê t r e s e v r é s . Leu r croissance est t r è s - r a p i d e : à u n 
an, i ls ont la m o i t i é de la ta i l le de leurs parents; 
à l ' âge de deux à six ans, i ls sont adultes. L a 

d u r é e de leur vie est de v i n g t - c i n q à quarante 

ans. 
I l s se nourr issent de substances animales de 

toute e s p è c e s , p r inc ipa l emen t de poissons, de 
c r u s t a c é s , de mollusques et de zoophytes. Quel
ques-uns avalent des pierres pour exciter leur 
a p p é t i t , c o m m e le f o n t les oiseaux. D'autres, en 
cas de disette, t r o m p e n t leur f a i m en mangeant 
des feui l les . 

Chasse. — L ' a n i m a l le p lus dangereux pour 
les p h o c i d é s est l 'ours b lanc , et encore ne l'est-
i l que pour les petites e s p è c e s . L ' h o m m e se mon
tre à l eu r é g a r d encore plus c r u e l ; i l leur fai t 
une guerre de des t ruc t ion aussi in in te l l igente que 
barbare. P e u t - ê t r e ne devrais- je pas la qual i f ier 
de chasse ; c'est u n carnage, une boucherie , et 
non u n noble exercice. Une soif de sang inex t in
guib le passionne les matelots , et les pousse à tout 
é g o r g e r , jeunes et v ieux , peti ts et grands. Aussi, 
ces an imaux on t - i l s d i m i n u é rap idement , et ap
prochent - i l s de l eu r d i spa r i t i on c o m p l è t e . Des 
t roupeaux n o m b r e u x , q u i au s i è c l e dernier cou
vraient les î les soli taires, o n ne vo i t plus que les 
derniers r e p r é s e n t a n t s , et i l f au t p é n é t r e r t ou 
jou r s plus l o i n , p o u r pouvo i r f a i re une bonne 
campagne. 

C a p t i v i t é . — Tous les p h o c i d é s peuvent ê t re 
d r e s s é s ; plusieurs deviennent m ê m e des animaux 
domestiques. Us vont et v i e n n e n t en l i b e r t é , p è 
chent dans la m e r , r e tournen t à la demeure de 
leur m a î t r e , apprennent à le c o n n a î t r e et le suivent 
c o m m e u n ch ien . U en est m ê m e que l 'on peut 
dresser à la p ê c h e . 

Usages e t p r o d u i t s . — L ' h u i l e , l a graisse, 
les dents et la peau des p h o c i d é s sont t r è s - r e 
c h e r c h é s ; c'est ce q u i exp l ique l ' a rdeur avec la
quel le o n les chasse. 

LES ARCTOCÉPHALES — 

ARCTOCEPHALUS. 

Die Bàrenrobhen, The Sea Bear s. 

A la tête des phocidés se placent les espèces 
q u i on t une ressemblance é l o i g n é e avec les ours, 
ce q u i l eur a v a l u le n o m vu lga i r e d'ours de mer. 

C a r a c t è r e s . — Ce q u i c a r a c t é r i s e essentielle
m e n t ce genre, c'est la p r é s e n c e d u p a v i l l o n au
d i t i f , u n cou l o n g et des membres sai l lants . 

Quelques natural is tes ne reconnaissent qu 'une 
e s p è c e d ' a r c t o c é p h a l e , d 'autres sont d i s p o s é s à 
en admet t re plusieurs . 
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Fig. 359. L'Arctocéphale de Falkland. 

L'ARCTOCEPHALE DES FALKLAND — 
JRCTOCEPHJLUS FALKLAND1CVS. 

Der Seebâr, The Sea Bear ou Ursine Seal. 

Caractères. — Celte espèce (fig. 359) a de 
2 m è t r e s à 2 m , 60 ou m ô m e 3 m è t r e s de l o n g ; les 
mâles , cependant, q u i d é p a s s e n t plus de 2 m è t r e s 
sont rares. Les femelles on t de i m è t r e à l m , 3 0 . 
Les voyageurs q u i par lent d 'animaux ayant de 5 à 
6 m è t r e s de long , sont cer ta inement t o m b é s dans 
l ' exagé ra t ion . 

Le n o m d'ours marin q u i a encore é t é d o n n é à 
cet an imal n'est pas m a l chois i ; la part ie a n t é 
rieure de son corps a effect ivement quelque chose 
de l 'ours. Les membres e x c e p t é s , t o u t le corps 
est couvert de poils assez longs, grossiers, fa ib le
ment luisants, et cachant u n duvet soyeux et 
c r é p u . Les bras et les cuisses on t des poils courts 
et roides ; les avant-bras, les mains et la face i n 
f é r i e u r e des membres sont nus. Chez les jeunes 
individus, les poi ls sont c o u c h é s et t r è s - l u i s a n t s . 

La couleur varie suivant l ' â g e et le sexe. Les 
m â l e s adultes sont d 'un n o i r - f o n c é ou gris de 
fer, avec la t ê t e et la par t ie a n t é r i e u r e du dos 
un peu plus claires, les-poils de ces parties se 
t e rminan t par des e x t r é m i t é s gris d 'argent. Le 
ventre est j a u n â t r e ou gris r o u x . Une large bande 
noire s ' é t e n d en travers de la po i t r i ne . Les pieds 
sont d ' u n b r u r i f o n c é , les moustaches d ' un b r u n 

n o i r ; le duvet a des reflets r o u x o u b r u n c h â t a i n . 
Les vieilles femelles on t le dos gris c la i r , le ven
t re b lanc- roux . Les jeunes ind iv idus sont d 'abord 
noi rs , puis gris au bou t de quelques semaines. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —• Si tOUS les 
a r c t o c é p h a l e s ne fo rmen t qu 'une e s p è c e , celle-
c i a une aire de dispersion t r è s - é t e n d u e . On la 
trouve à l ' e x t r ê m e sud comme à l ' e x t r ê m e n o r d . 

Pour p r é c i s e r davantage, j e d i r a i qu ' on r e n 
contre ces an imaux , au sud, sur les î les F a l k l a n d , 
la cô t e occidentale de l ' A m é r i q u e d u Sud, et au 
cap de B o n n e - E s p é r a n c e ; au n o r d , sur les î l e s 
et les cô t e s les plus septentrionales d u Grand 
O c é a n , sur les Kour i les et les î les A l é o u t i e n n e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' a r c t o c é -
phale ou l 'ours m a r i n de Fa lk l and , ne reste pas 
toujours au m ê m e endro i t . Dans le Sud no tam
ment , i l en t reprend r é g u l i è r e m e n t de grands 
voyages. A l ' e n t r é e des f ro id s , i l se rapproche 
des zones t e m p é r é e s , et pendant les chaleurs, i l 
se d i r ige vers le p ô l e . 

Dans les Shetlands du Sud et dans les î les v o i 
sines, les plus vieux et les plus gros m â l e s a r r i 
vent vers le m i l i e u de novembre ; ils gagnent la 
terre et s'y é t e n d e n t en longues files. E n d é c e m 
bre ar r ivent les femelles, et, à ce m o m e n t , les 
premiers se l i v r e n t de violents combats. Que l 
ques mois plus t a rd viennent seulement les i n d i 
vidus d 'un o u deux ans, et les v ieux é p u i s é s par 
l ' âge . 
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Pendant t ou t ce temps, ils errent autour des 
lies. A la fin d ' av r i l , i ls re tournent à la mer , et 
se d i r igen t vers le sud. A u m i l i e u de j u i n , la 
c o n t r é e est a b a n d o n n é e . 

Malg ré toutes les occasions qu ' on t eues les na
vigateurs d'observer les a r c t o c é p h a l e s , aucune 
descr ipt ion n'est s u p é r i e u r e à celle que Steller 
en a d o n n é e , i l y a plus d 'un s ièc le ; aussi me 
contenterai-je de la rappor te r . 

« On prend les ours de mer, que les Russes 
appellent kot, entre le 50 e et le 5 6 e p a r a l l è l e , sur 
les î l e s , et non sur le cont inent , o ù ils n ' a r r iven t 
que rarement . A u pr in temps, on ne t rouve que 
des femelles avec leurs petits. I l s se d i r igen t en
suite vers le no rd , et on n'en vo i t plus aucun d u 
commencement de j u i n à la fin d ' a o û t . ; à cette 
é p o q u e i ls reviennent maigres et é p u i s é s . 

« Les petits sont couverts d 'un duvet fin et 
d 'un beau no i r b r i l l a n t . Les femelles sont c o u 
chées avec eux sur la plage, et passent presque 
tout leur temps à d o r m i r . Les petits jouen t entre 
eux, comme de jeunes chiens. Le m â l e est au
p r è s et les regarde. Se battent-ils, i l arr ive en 
grondant , les s é p a r e , embrasse et l è c h e le va in
queur, le renverse avec son museau, et p rend 
plaisir à le vo i r r é s i s t e r . I l ne s ' i n q u i è t e pas de 
ceux q u i sont paresseux ; aussi v o i t - o n les uns 
tou jours avec leur m è r e , les autres avec leur 
p è r e . 

« U n m â l e a de h u i t à quinze femelles et 
vei l le sur elles avec soin. Quoique plusieurs m i l 
liers de ces an imaux soient r é u n i s sur la m ê m e 
plage, on les vo i t tou jours f o r m a n t divers t r o u 
peaux. Chaque t roupeau est une f a m i l l e . L e 
m â l e reste avec ses femelles, ses fils et ses filles, 
m ê m e avec ceux d 'un an, et q u i ne se sont pas 
encore a c c o u p l é s ; une f a m i l l e peut a ins i c o m p 
ter j u s q u ' à cent v i n g t i nd iv idus . Dans la m e r , 
ils nagent aussi r é u n i s en f a m i l l e . 

« Les v ieux m â l e s se s é p a r e n t d u t roupeau , et 
viennent sur les î l e s ; ils sont d 'o rd ina i re t r è s -
gras. I l s y restent u n mois ent ier , c o u c h é s , sans 
manger , d o r m a n t cont inue l lement ; i ls sont m é 
chants et grognons. Us at taquent avec f u r e u r 
tou t ce q u i passe p r è s d 'eux ; i ls sont t ê t u s et 
o r g u e i l l e u x , et meuren t p l u t ô t que de qu i t t e r 
la place qu ' i l s occupent. A p e r ç o i v e n t - i l s des 
hommes, i ls vont vers eux, les a r r ê t e n t , et se 
p r é p a r e n t au combat . Dans u n voyage, nous ne 
p û m e s les tourner , et nous d û m e s accepter la 
lu t t e . Nous leur j e t â m e s des pierres qu ' i l s mor 
d i ren t , comme le f o n t les chiens, et r e m p l i r e n t 
l ' a i r de leurs hur lements ; ils nous m e n a c è r e n t 
toujour.* davantage. Nous leur c r e v â m e s alors 

les yeux à coups de b â t o n , et leur b r i s â m e s les 
dents à coups de pierres . U n an ima l ainsi blessé 
et a v e u g l é ne qu i t t a cependant p o i n t sa place : 
i l ne pouvai t se re t i re r , sans q u o i les autres l u i 
auraient f a i t sentir leurs dents. Souvent, on voit 
sur une vaste é t e n d u e u n g rand nombre de duels. 
Pendant qu ' i l s se bat tent , on peut passer t ran
q u i l l e m e n t à c ô t é d 'eux. Ceux q u i sont dans la 
mer restent quelque temps spectateurs de la 
lu t t e ; mais b i e n t ô t i ls deviennent f u r i e u x à leur 
t o u r , et p rennen t par t au combat . 

« Souvent, avec m o n Cosaque, j ' e n ai a t t aqué 
u n et l u i a i c r e v é les yeux ; puis j e jetais des 
pierres à quat re ou c i n q autres, q u i me poursui
vaient. Je m 'enfuya is vers le p r emie r , et celui-
c i , ne sachant si ses camarades fuya ien t aussi, se 
morda i t avec eux ; j 'assistais à cette s c è n e d'un 
l i e u é levéi Se sauva i t - i l dans l 'eau, i l en était 
r e t i r é et m o r d u j u s q u ' à en m o u r i r . Souvent les 
renards bleus c o m m e n ç a i e n t d é j à à le manger 
pendant ses d e r n i è r e s a l l é e s et venues. 

« Parfois deux ours de m e r se l iv ren t un 
combat pendant une heure e n t i è r e ; puis, ils se 
couchent , se reposent, et de nouveau se re lè 
vent, se met ten t en face l ' u n de l ' au t re , penchent 
la t ê t e , se donnent des coups de dents à la façon 
des sangliers. T a n t qu ' i l s en on t la force , ils se 
f r appen t avec leurs pattes ; puis le plus fort 
m o r d son adversaire au vent re et le renverse. A 
ce momen t , les spectateurs accourent pour p rê 
ter secours au va incu . A p r è s le combat , ils vont 
à l 'eau p o u r se laver et se r a f r a î c h i r . A la fin de 
j u i l l e t , i l est rare de t rouver u n de ces animaux 
q u i ne soit couver t de blessures. 

« Leurs combats reconnaissent t rois causes : 
la possession des femelles (et ce sont les plus 
violents) , l ' occupa t ion d 'une place de repos, l 'é
tablissement de la pa ix . 

« Les femel les por t en t leurs peti ts dans leur 
gueule ; et si elles les abandonnent en cas d'atta
que , les m â l e s les j e t t e n t en l ' a i r , et contre les 
rochers , j u s q u ' à ce qu'el les en soient à demi 
mortes . Q u a n d elles rev iennen t à elles, elles se 
t r a î n e n t h u m b l e m e n t aux pieds d u m â l e , l 'em 
brassent, versent des larmes en te l le abondance 
que leur po i t r i ne en est tou te m o u i l l é e . Le m â l e , 
pendant ce temps, va en g rondan t à droi te et à 
gauche, j e tan t sa t ê t e t a n t ô t sur une é p a u l e , 
t a n t ô t sur l ' au t re , à la f a ç o n des ours terrestres. 
Le m â l e p leure c o m m e l a f eme l l e , q u a n d on l u ! 
e n l è v e ses pet i ts . B l e s s é s o u o f f e n s é s , i ls p leu
ren t de m ê m e , quand i ls ne peuvent assouvit 
l e u r vengeance. 

« Us o n t t ro i s sortes de c r i s . A t e r r e , i i s 
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glent pour passer le temps, comme la vache à 
qu i on a e n l e v é son veau ; en combat tant , i ls 
grondent comme le f o n t les ours ; v i c to r i eux , i ls 
poussent u n c r i p e r ç a n t , à la f a ç o n des g r i l lons . 
Blessés , succombant devant leur ennemi , i ls 
soupirent et souf f len t c o m m e u n chat ou une 
loutre mar ine . 

« Lorsqu ' i l s sortent de la mer , i l s agi tent l eur 
corps, se caressent avec leurs pattes de d e r r i è r e 
et se lissent le p o i l . L e m â l e pose ses l èv res sur 
celles de la femel le , c o m m e pour l 'embrasser. 

« Lorsque le soleil l u i t , i l s s'exposent à ses 
rayons, l è v e n t les pattes en l ' a i r , et les agi tent : 
ils sont c o u c h é s t a n t ô t sur le ventre , t a n t ô t sur 
le dos, t a n t ô t sur le c ô t é , et parfois e n r o u l é s 
sur e u x - m ê m e s . Pendant les mois de j u i n , j u i l l e t 
et a o û t , i ls restent au m ê m e endro i t immobi l e s 
comme u n bloc de p ie r re , i ls se regardent , dor
ment, b â i l l e n t , s ' é t e n d e n t et hu r l en t sans r i e n 
manger. I ls deviennent te l lement maigres que 
leur peau pend tou t au tour d'eux comme u n sac. 

« Les jeunes s'accouplent en j u i l l e t ; i ls sont 
t rès-gais . 

« D ' o r d i n a i r e , les v ieux ne s 'enfuient pas 
quand u n h o m m e s'approche ; t o u t au contra i re , 
ils se disposent au combat . J 'ai cependant vu 
des troupeaux entiers prendre la f u i t e . Quand 
on s i f f l e , les femelles se sauvent a u s s i t ô t , et si 
l 'on surprend t ou t à coup ces an imaux , en pous
sant de grands cr is , i ls s ' é l a n c e n t tous dans la 
mer; ils nagent alors le l o n g de la r i v e , regar
dant curieusement le nouvel a r r ivant . 

« Les loutres marines et les phoques les c r a i 
gnent ; aussi ne les voi t -on pas souvent dans leur 
voisinage. De grands t roupeaux de lions de mer 
habitent au m i l i e u des ours de m e r ; i ls occu 
pent les meil leures places, et les ours de mer ne 
se battent pas souvent en leur p r é s e n c e ; i ls c ra i 
gnent d 'avoir en eux des juges t rop s é v è r e s . 

« Les ours de m e r sont plus lestes dans leurs 
mouvements que les autres phoques; en une 
heure, i ls parcourent deux mi l les d 'Al lemagne 
à la nage. Sur ter re , i ls sont les plus agiles; on 
ne leur é c h a p p e qu 'en gravissant une pente. 
J'en fus u n j o u r pou r su iv i pendant plus de six 
heures, et f ina lement f o r c é de g r i m p e r une f a 
laise e s c a r p é e , au p é r i l de m a v i e ; souvent ils 
nous o b l i g è r e n t , m o n cosaque et m o i , de qu i t t e r 

la plage. 
« I l s ont la vie t r è s - d u r e ; i l f au t l eu r donner 

plus de deux cents coups de b â t o n sur la t ê t e 
pou r les t u e r ; o n est ob l i gé , m ê m e à plusieurs, 
de s ' a r r ê t e r deux o u t ro is fois pour reprendre des 
fo rces . Toutes ses dents sont b r i s é s , le c r â n e est 

en morceaux , le cerveau presque e n t i è r e m e n t 
d é t r u i t , et cependant l ' an ima l reste debout à se 
d é f e n d r e . I l en f u t u n auquel j e fendis le c r â n e 
en deux, auquel j ' a r r a c h a i les yeux, et cependant 
i l resta plus de quinze jours encore en vie , i m 
mobi l e comme une statue. 

« A u Kamtschatka , les ours de mer vont rare
men t à terre ; on les harponne dans l 'eau. I ls s ' é 
lancent alors comme une flèche,en e n t r a î n a n t le 
canot d e r r i è r e eux, et si le p i lo te ne sait pas b ien 
gouverner, ils renversent l ' embarca t ion . Gela va 
a in s i , j u s q u ' à ce que l ' an ima l a i t pe rdu t o u t son 
sang. On l ' a t t i re ensui te , on le transperce de 
coups de lance et on le t r a î n e à t e r re . Ce ne sont 
que les m â l e s adultes et des femelles pleines que 
l 'on prend de la sorte; on n'ose se hasarder à 
chasser les vieux m â l e s . Chaque a n n é e , une 
é n o r m e q u a n t i t é d'ours de m e r p é r i s s e n t de 
vieillesse ou de blessures, et en certains endroits 
les plages sont couvertes de tan t d'ossements, 
qu ' on d i r a i t qu 'on y a l iv ré une batai l le . » 

I l en est a u j o u r d ' h u i bien au t rement qu 'au 
temps de Steller. Les a r c t o c é p h a l e s o n t aussi 
é t é v ic t imes des tueurs de phoques , et i ls ont 
c o m p l è t e m e n t d isparu . 

LES OTARIES — OTAR1A. 

Die Seelowen ou Lôwenrobben, The Sea Lions. 

Caractère». — Certains naturalistes font des 
otaries o u lions de mer u n genre à par t ; d'autres 
les r é u n i s s e n t aux a r c t o c é p h a l e s , à cause de leur 
petite orei l le externe ; mais i ls se dis t inguent de 
ceux-ci pa r l eu r s grandes pattes de devant , l eu r 
p o i l plus cour t , sauf sur le cou d u m â l e o ù i l 
f o r m e une sorte de c r i n i è r e . I l s ont des incisives 
pointues; des molaires pourvues d'une sail l ie 
é p i n e u s e en avant de la pointe p r inc ipa le ; la r é 
g ion c é r é b r a l e assez é levée , et u n museau é l a rg i . 

I ls por tent aussi b ien le n o m de lions que les 
e s p è c e s p r é c é d e n t e s celui d'ours. L e u r couleur 
est d 'un jaune fauve, à peine plus f o n c é que le 
jaune fauve d u l i o n ; leur face a, comme celle 
de tous les p h o c i d é s , quelque ressemblance é lo i 
g n é e avec celle d u chat. 

On en c o n n a î t diverses e s p è c e s . 

L'OTARIE A CRINIÈRE — OTJRIA JVBATA. 

Der Sudliche Seelôwe, The Sea Lion. 

L'OTARIE DE STELLER - OTARIA STELLERI. 

Der nordiche Seelôwe. 

Quoique not re f igure 360 r e p r é s e n t e l 'o tar ie à 
c r i n i è r e ou l i o n m a r i n d u Sud, nous ferons l ' h i s -



toire des m œ u r s et habitudes de l ' e spèce d u N o r d , 
ou otarie de Steller, e spèce tou jours plus pet i te , 
et dont la c r i n i è r e est à peine apparente. 

Du reste, l ' un et l 'autre sont d 'un blanc j aune 
ou b r u n jaune plus ou moins f o n c é , avec le 
ventre et les pattes plus sombres ; la membrane 
natatoire p a r a î t faite de cu i r noir , avec de petites 
saillies noires ; celle des pattes de d e r r i è r e est 
l o b é e . L e u r œ i l a u n aspect par t icu l ie r , d û à 
ses diverses couleurs. I l est blanc, avec l ' i r i s vert-
é m e r a u d e b r i l l an t , et l 'angle in terne rouge de 
cinabre. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'o tar ie à 
c r i n i è r e se t rouve à l ' e x t r ê m e sud de l ' A m é r i 
que , au sud de la Nouvel le-Hol lande et de la 
N o u v e l l e - Z é l a n d e ; l 'o tar ie de Steller habi te la 
part ie septentrionale du Grand O c é a n , depuis le 
d é t r o i t de B e h r i n g jusqu 'aux c ô t e s d u Japon et 
de la Ca l i fo rn ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les Otaries 
ont à peu p r è s le m ê m e genre de vie que les 
a r c t o c é p h a l e s . « Le l i o n de mer p a r a î t m é c h a n t et 
f é r o c e , d i t Steller, et i l est b ien plus f o r t que 
l 'ours de m e r ; i l est plus d i f f i c i l e à va inc re , et, 
au besoin, i l combat avec acharnement ; sa res

semblance avec le l i o n l u i donne l'aspect t e r r i 
b l e ; cependant, i l c r a i n t l ' h o m m e au point de 
prendre a u s s i t ô t la f u i t e à son aspect et de se r é f u 
gier dans la mer . L o r s q u ' o n l ' e f f raye en poussant 
des cr is , o u en f r appan t avec u n b â t o n , son épou
vante est tel le q u ' i l pousse en f u y a n t de profonds 
soupi rs , et tombe à p lus ieurs reprises , tant i l 
t r emble de tous ses membres . Mais le serre-t-on 
de t r o p p r è s , l u i f e r m e - t - o n toute issue, alors i l 
se re tourne sur son e n n e m i , j e t t e la t ê t e à droite 
et à gauche, h u r l e et m u g i t , et met en fuite 
l ' h o m m e le plus courageux. J 'en ai f a i t l ' expé
r ience à mes d é p e n s . Les Kamtschadales ne le 
poursuivent j amais dans l ' e au , car i l renverse 
leurs canots, et tue ceux q u i les monten t . Ils 
n'osent pas n o n plus l 'a t taquer en face, sur terre ; 
mais ils le su rprennen t par ruse . Pendant qu ' i l 
do r t , u n h o m m e , se con f i an t en sa force et son 
a g i l i t é , avance s i lencieusement cont re l è v e n t , 
a r m é d 'une p i q u e , et l ' enfonce dans une des 
pattes de devant de l ' a n i m a l . Ses camarades 
t iennent sol idement la cour ro ie q u i est a t t a c h é e 
à la p ique , et l ' en touren t au tour d 'une p ie r re ou 
d 'un poteau. Le l i o n de m e r b l e s s é veut s'en
f u i r ; mais les chasseurs l u i lancent des flj»php« 
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Fig. 3GI. Le Leptonyx de Weddel. 

et des javelots, et f inissent par le tue r à coups de 
massue. 

« Les Kamtschadales rencontrent - i l s u n de 
ces animaux quand i ls sont seuls dans leurs ca
nots, ils le t i r en t avec des flèches e m p o i s o n n é e s . 
Auss i tô t a t te in t , le l i o n m a r i n sort de l 'eau, q u i 
augmente sa douleur , et, a r r i v é à terre , on l 'a
c h è v e ; o u b ien , i l m e u r t dans les v ing t -qua t re 
heures. 

« Celui q u i ose tue r le l i o n m a r i n est en grande 
estime a u p r è s de ses concitoyens; aussi les 
Kamtschadales se l ivrent- i ls à cette chasse, n o n -
seulement pour se p rocurer une viande excel
lente, mais encore et sur tout pour c o n q u é r i r de 
la g lo i re . I l s se hasardent dans leurs canots d ' é -
corces d'arbres ou de peaux d 'an imaux j u s q u ' à 
quatre ou c i n q mi l les en mer , pour arr iver à des 

.îles i so lées ; et ils reviennent avec deux ou t rois 
de ces a n i m a u x ; le poids est te l que leur canot 
en est presque s u b m e r g é ; mais i ls auraient 
honte de laisser là leur proie , par crainte d 'un 

accident . 
« L a viande et la graisse, celles sur tout des 

jeunes i n d i v i d u s , .sont t r è s - b o n n e s . Une ge lée de 
pieds de l ions de mer est un mets excellent . 

« U n m â l e a t ro is ou quatre femelles : celles-ci 
me t ten t bas en j u i l l e t , a o û t et septembre. Les 
m â l e s so»nt plus doux à l ' é g a r d des femelles que 
ne le sont les ours de mer ; i ls leur rendent leurs 

BREHU. 

caresses. Mais les parents ne s ' i n q u i è t e n t pas 
beaucoup de leurs pe t i t s ; j ' e n ai souvent vu que 
la m è r e avait é c r a s é s dans son s o m m e i l . Us voient 
avec i n d i f f é r e n c e enlever leurs petits sous leurs 
yeux. 

« Ces petits ne sont n i aussi vifs n i aussi gais 
que ceux des ours de m e r ; i ls do rmen t presque 
con t inue l l emen t ; m ê m e en jouan t , i ls on t l ' a i r 
endormi . Vers le soir, la m è r e va avec eux à 
l 'eau, et tous nagent t r a n q u i l l e m e n t p r è s de la 
r ive . Sont- i ls f a t i g u é s , i ls se met ten t sur le dos 
de leur m è r e pour s'y reposer; mais cel le-ci se 
re tourne , et force ainsi le pe t i t paresseux à s'ha
b i tuer à nager. J 'ai j e t é à la mer des jeunes t ou t 
nouvel lement n é s ; ils ne savaient pas nager : ils 
f rappa ien t l 'eau de leurs nageoires, mais sans r é 
g u l a r i t é et cherchaient à gagner la te r re . 

« Quoique ces an imaux cra ignent beaucoup 
l ' h o m m e , j ' a i p u cependant remarquer qu ' i l s 
s 'habituaient à l u i lorsqu 'on passe souvent t r a n 
qu i l l emen t p r è s d 'eux, et cela sur tout quand 
leurs petits ne savaient pas encore nager. Je suis 
r e s t é une fois six j o u r s au m i l i e u d 'un de leurs 
troupeaux, c ' e s t -à -d i re dans une hu t te et sur un 
endroi t u n peu plus é l e v é ; et j ' a i par fa i tement 
o b s e r v é leur genre de vie. Us é t a i e n t c o u c h é s 
au tour de m o i , regardaient m o n f eu , observaient 
tous mes mouvements . Ils ne p r i r en t pas la f u i t e , 
quo ique j 'eusse descendu vers eux, et que j 'eusse 

I I — 199 
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pris et t u é u n de leurs peti ts . Us se l ivra ient de 
violents combats , comme les ours de mer , en 
l 'honneur de leurs femelles ou pour s'emparer 
de la mei l leure place. U n d 'eux , auquel sa f e 
melle avait é t é en levée , combat t i t pendant t rois 
jours avec tous les autres; son corps é t a i t d é 
c h i r é par plus de cent blessures. Les ours de 
mer ne se m ê l e n t pas à ces luttes, et f u i e n t dès 
qu ' i l s en voient une. Les l ions de mer j ouen t 
avec leurs femelles et leurs pe t i t s , et sans se 
met t re en c o l è r e ; mais ils é v i t e n t leur soc i é t é 
tant qu ' i ls peuvent. 

« Les lions de mer beuglent comme les b œ u f s ; 
les jeunes b ê l e n t comme les moutqns. I l , me 
sembla souvent que j e me trouvais le berger 
d 'un t roupeau. 

« Us passent sur ces î les l ' é té et l 'h iver . Tous 
les pr intemps cependant, i l en arrive d'autres, en 
m ê m e temps que des ours de mer . 

« I ls se nourrissent de poissons, de phoques, 
et probablement aussi de loutres mar ines . Pen
dant les mois de j u i n et de j u i l l e t , o ù ils é l è v e n t 
leurs peti ts , ils ne mangent à peu p r è s r i en , de
viennent t r è s - m a i g r e s et dorment cont inuel le
ment . I ls paraissent devenir t r è s -v ieux , et, en 
vieill issant, leur tê te b lanchi t . » 

LES LEPTONYX — LEPTONYX. 

Die Seéleoparden, The Sea Léopards. 

Caractères. — Entre les espèces que nous 
venons de passer en revue et les phoques p r o 
prement dits , la t rans i t ion s ' é t ab l i t par les lep-
tonyx ou léopards de mer, ainsi n o m m é s à cause 
de leur robe t a c h e t é e . Les leptonyx sont sur tout 
c a r a c t é r i s é s par la fo rme de leurs molaires e l 
de leur ma in . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les leptonyx 
habitent les mers d u Sud . 

LE LEPTONYX DE WEDDEL 
WEDDELU. 

LEPTONYX 

Der Seeleopard, The Sea Léopard. 
i 

C a r a c t è r e s . — L e leptonyx de W e d d e l 361) 
i s t une grande e s p è c e de 2 m ,60 à 3 m è t r e s de l ong , 
de couleur fauve, avec la part ie a n t é r i e u r e d u dos 
et une l igne dorsale d 'un gris no i r . U d i f f è r e des 
autres p h o c i d é s par son long cou et sa large 
gueule. Les doigts des pattes de devant vont en 
d i m i n u a n t , d u pouce au pe t i t doigt . Les pattes 
de d e r r i è r e sont d é p o u r v u e s d'ongles, et ressem
blen t à une queue de poisson. L ' o r e i l l e externe 
fa i t d é f a u t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On ne c o n n a î t 
presque r i e n d u genre de vie de cet a n i m a l . 

LES PHOQUES — PHOCA. 

Die Seehunde, The Seals. 

Les phoques ont été distribués dans ces der
niers temps dans plusieurs sous-divisions. Nous 
nous bornerons à i n d i q u e r les plus importantes 
et à c i ter les e s p è c e s les plus remarquables q u i 
entrent dans ces sous-genres. 

Tous les phoques, d 'a i l leurs , o n t à peu p r è s le 
m ê m e genre de v ie . 

1° Les Phoques proprement dits. 

LE PHOQUE BARBU — PHOCA BARBAT A. 

Der bârtige Seehund. 

Caractères. — On peut prendre le phoque 
ba rbu comme le type de t o u t le groupe . I l d i f f è re 
des autres par sa grande ta i l l e et sa barbe four
nie ; le do ig t d u m i l i e u des pattes de devant 
surpasse les autres en longueur ; l a membrane 
natatoire des pattes de d e r r i è r e est a r rondie . L'es
p è c e peut at teindre une longueur d é p l u s d e 3 m è 
tres. Son pelage est, c o m m e ce lu i de la p lupar t 
des phoques, t a c h e t é sur le dos de gris c la i r et 
de j aune , sans que ces taches soient net tement 
t r a n c h é e s . Les flancs et le ventre sont d ' un blanc 
sale ; une raie n o i r â t r e pa r t de la t ê t e et descend 
sur le dos. 

Les jeunes ont le dos b l e u â t r e , le ventre 
blanc ; une large bande blanche descend des 
é p a u l e s ju squ ' aux reins. 

On r e c o n n a î t f a c i l e m e n t cette e s p è c e à sa 
ta i l le et aux soies longues, roides et nombreuses, 
d i sposées sur p lus ieurs rangs , q u i couvrent sa 
l èv re s u p é r i e u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e p h o q t f ô 
b a r b u habi te les mers d u n o r d de l 'Eu rope , de 
l 'Asie et de l ' A m é r i q u e ; o n l e t r o u v e dans l ' océan 
Glacia l et la part ie n o r d du Grand O c é a n ; i l 
évi te la t e r r e , et se t i en t su r tou t sur des gla
ç o n s flottants. 

US PHOQUE DU GROENLAND - PHOCA (Pagophila) 
GROENLANDICA. 

Dergrônlandische Seehund, die Sattelrobbe, The Harp 
Seal ou Ata/c. 

ifiTZT™; ~ Le Ph0(îue du Gr°ënland 
{fig. 362) ou phoque stellé est devenu p o u r quel ques 
auteurs le type d 'un genre pa r t i cu l i e r (pagopkila) 
que c a r a c t é r i s e la t ê t e p lus longue et p lus m i n c e 
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que chez les phoques p ropremen t dits, le f r o n t 
plat, le museau cour t , le corps a l l o n g é , l a s t ruc
ture p a r t i c u l i è r e de la m a i n , le d e u x i è m e doigt 
des pattes de devant surpassant les autres en l o n 
gueur, tandis que chez les autres phoques c'est 
le premier q u i est le plus l o n g . Le phoque d u 
Groenland n'a pas de duvet, n i de plante nue. 
Ses moustaches sont o n d u l é e s . 

Sa couleur var ie suivant l ' âge et le sexe. Le 
n o u v e a u - n é a u n pelage m o u , b r i l l a n t , blanc de 
neige; mais i l en change a p r è s une semaine. 
Pendant sa p r e m i è r e a n n é e , i l est d 'un gris 
pâle u n i f o r m e , le dos é t a n t u n peu plus f o n c é 
que le ventre. Dans la seconde a n n é e , des taches 
apparaissent sur le dos ; elles augmentent 
pendant les deux a n n é e s suivantes. L ' i n d i v i d u 
adulte a la t ê t e no i r e , le corps blanc ou d ' un 
blanc j a u n â t r e , sur lequel t r anchen t de grandes 
taches d 'un n o i r f o n c é , larges, a l l o n g é e s , cour
bées en demi-cercle et descendant le l o n g des 
flancs, depuis l ' é p a u l e jusque vers la queue ; 
souvent ces taches se confondent l 'une avec 
l 'autre. On rencontre des ind iv idus q u i n ' on t 
que la queue et le f r o n t no i r s ; quelques-uns 
sont e n t i è r e m e n t noi rs . La couleur du pelage est 
d'ailleurs t r è s - v a r i a b l e ; les poils deviennent 
clairs en viei l l issant , et cela au p o i n t que l ' on ne 
r e c o n n a î t plus l 'ancien pelage. C'est ce q u i 
se voi t t r è s -b i en chez les phoques des j a rd ins 
zoologiques. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
habite tou t l ' o c é a n Glacial a rc t ique , a insi que 
les mers et les d é t r o i t s avoisinants. On la t rouve 
au Kamtschatka aussi b ien qu ' au G r o ë n l a n d , a u 
Labrador et en Is lande. 

Ces phoques se t iennent plus sur les g l a ç o n s 
que sur la terre f e r m e . 

2° Les Halichères. — Halichœrus. 

Die Regelrobben. 

Caractères. —Ces phocidés se distinguent 
par une t ê t e r e n f l é e à la r é g i o n f ron ta le , u n m u 
seau é l a r g i , des dents assez fortes, des molaires 
à couronnes a i g u ë s et à racine un ique , sauf aux 
deux d e r n i è r e s paires s u p é r i e u r e s et à la der

n i è r e paire i n f é r i e u r e . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les h a l i -

c h è r e s hab i ten t nos cô t e s septentrionales. 

L'HALICHÈRE GRIS - HALYCHOER US GRYPHVS. 

Der Urtzel, der graue Seehund. 

C a r a c t è r e s . — L ' h a l i c h è r e gris a le pelage 
ord ina i re des phoques : u n f o n d blanc d'argent, 

gris c e n d r é c la i r , gris de fer ou gris no i r , avec 
des taches noires ou n o i r â t r e s , i r r é g u l i è r e s , plus 
confluentes chez le m â l e que chez la femel le . 
Les n o u v e a u - n é s ont une f o u r r u r e mol l e et 
j a u n â t r e q u i ne tarde pas à t omber . Les mous
taches sont blanches; la membrane natatoire est 
presque nue. Ces an imaux ont de l m , 3 0 à 2 m , 6 0 
de l ong . 

3° Les Calocéphales. — Calocephalus. 

Die Seefcâlber. 

Caractères. — Les calocéphales ou veaux 
marins ont la t ê t e subarrondie ; des dents de 
grandeur moyenne; des molaires, sauf celles de 
la p r e m i è r e paire, à double racine et d é c o u p é e s 
à la base par plusieurs dents en fes ton ; leurs 
membranes interdigi tales ne d é p a s s a n t pas les 
ongles. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Calo-
c é p h a l e s sont propres aux r é g i o n s b o r é a l e s , à 
l ' o céan A t l an t i que et à l ' o c é a n Glacial a rc t ique . 
Une e s p è c e habi te la mer Caspienne. 

LE CALLOCÉPHALE VEAU-MARIN — CALOCE
PHALUS VITULINUS. 

Der gemeine Seehund, The common Seal. 

Caractères. — Le callocéphale veau-marin 
(Pl . X X X V I I I ) ou s implemen t veau marin, chien 
de mer, phoque commun, est l ' e s p è c e la plus con
nue. I l a \m,50, l m , 8 0 , ra rement 2 m è t r e s de l o n g . 
I l est n u a n c é de no i r , de blanc et de gris b r u n 
ou de j aune b r u n ; le dos est g é n é r a l e m e n t de 
couleur u n i f o r m e ; le ventre est b l a n c h â t r e ; les 
yeux sont e n t o u r é s d 'un cercle p â l e ; les mous
taches sont courtes, blanches et m a r q u é e s de 
b r u n . Sa couleur varie beaucoup, comme celle 
des autres e s p è c e s . 

LE CALOCÉPHALE DE LA CASPIENNE — 
CALOCEPHALUS CASPICUS. 

Der kaspische Seehund. 

Caractères. — Cette espèce a à peu près la 
ta i l le de la p r é c é d e n t e . Son dos est g r i s - b r u n , 
avec des anneaux j a u n â t r e s , i r r é g u l i e r s , assez 
larges, q u i deviennent plus p â l e s sur le ventre . 
En t re eux, sont des taches p o n c t u é e s , n o i r â t r e s . 
T o u t le ventre est j aune c l a i r ; les poils d u dos 
sont les uns j a u n â t r e s , les autres u n i f o r m é m e n t 
noirs ou noirs à poin te j a u n â t r e . Les jeunes on t 
un pelage m o u et blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce Ca locé -
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phale, comme son nom l ' ind ique , habite les 
grands lacs et les mers de l ' i n t é r i e u r de l 'Asie, 
la Caspienne, la mer d ' A r a l , le lac Ba ïka l et le 
lac Oron. C'est la seule e s p è c e q u ' o n ne t rouve 

po in t dans la mer . 

Mœurs, habitudes et régime. — Toutes les 
e spèces des divers genres ou sous-genres 
qui viennent d ' ê t r e é n u m é r é s , et q u i compren 
nent les phoques proprement d i t s , les h a l i -
c h è r e s e t l e s c a l o c é p h a l e s , o n t . à peu p r è s le 
m ê m e genre de vie. Je crois aussi pouvoir t r a i 
ter de leurs m œ u r s en g é n é r a l , en prenant pour 
type de ma descript ion le phoque c o m m u n , que 
j ' a i eu longuement occasion d'observer, en l i 

b e r t é comme en cap t iv i t é . 
Tous les phoques habi tent les c ô t e s . 11 en est 

peu qu i s ' é l o ignen t autant de la terre que le 
phoque du G r o ë n l a n d ; la p lupar t cherchent sur 
la cô t e des endroits d é s e r t s , et s'y mon t ren t tan
tô t dans l 'eau, t a n t ô t sur la terre. On peut ad
mettre , en g é n é r a l , qu 'on est au plus à t rente 
mil les mar ins de la c ô t e , lorsqu'on observe des 
phoques. Dans plusieurs endroits, ces an imaux 
sont encore t r è s - c o m m u n s ; on ne peut cependant 
m é c o n n a î t r e qu ' i ls n 'a i l len t cont inuel lement en 
d i m i n u a n t de nombre . 

Us ressemblent beaucoup dans t ou t leur ê t r e 
aux a r c t o c é p h a l e s et aux otaries. Ce n'est que 
dans l 'eau qu ' i l s d é p l o i e n t toute leur a g i l i t é ; i ls 
s'y mon t ren t lestes et gais. I ls nagent et ils 
plongent à mervei l le . Us se servent de leurs pat
tes de devant comme le poisson de ses nageoires; 
quant aux pattes de d e r r i è r e , t a n t ô t i ls les rap
prochent , et se poussent ainsi en avant en re
f o u l a n t l 'eau q u i se trouve entre elles ; t a n t ô t 
ils les é c a r t e n t , pour conserver leur é q u i l i b r e . 
Us nagent i n d i f f é r e m m e n t sur le dos ou sur le 
ventre , à la surface ou au f o n d de l ' eau ; i ls 
avancent avec autant de r a p i d i t é q u ' u n poisson 
carnassier, se re tournent avec la v ivac i t é de 
l ' é c l a i r , restent immobi les vo lon ta i rement et 
longtemps à la m ê m e place. A cet effet , ils r a 
m è n e n t leurs pattes de devant contre l eu r corps, 
se recourbent , de telle f a ç o n que leur a r r i è r e -
t r a i n soit presque ver t i ca l , tandis que l'avant-
t r a i n et la t ê t e gardent la posi t ion horizontale ; 
i ls peuvent rester ainsi p r è s d 'une heure, i m m o 
bi les , endormis m ê m e , la m o i t i é de la t ê t e et 
une peti te po r t ion du dos é t a n t seuls au-dessus 
de la surface de Teau. 

I l s plongent t r è s - b i e n , mais ne restent pas 
longtemps i m m e r g é s . Quand i ls ne sont pas 
poursuivis , i ls se mon t ren t envi ron toutes les 

minutes à la surface. Sur ter re , i ls respirent t ou 
tes les 5 ou 8 secondes; dans l 'eau, à des in te r 
valles de 45, 30, 45, 75, 90, 92 , 100, 104 et 125 
secondes. U se p o u r r a i t cependant que l ' an imal 
poursu iv i puisse rester t ro is ou quatre fois plus 
longtemps s u b m e r g é ; mais jamais un phoque 
n 'y demeure u n quar t d 'heure o u une d e m i -
heure , comme l ' on t d i t les anciens naturalistes. 
Fabr ic ius , q u i a pa r fa i t ement d é c r i t les phoques 
des c ô t e s du G r o ë n l a n d , ne c ro i t pas qu ' i l s puis
sent rester plus de 7 minu tes et demie sous l 'eau. 
J 'ai f a i t de nombreuses observations sur des 
phoques captifs ; j amais i ls ne sont r e s t é s plus 
de 5 minutes et demie , et encore dormaient- i l s . 

Les phoques do rmen t dans l 'eau, mais d'or
dinaire dans des eaux basses. De temps en temps, 
ils a r r ivent à la surface les yeux f e r m é s , en don
nant quelques coups de pat tes ; ils respirent, 
s 'enfoncent de nouveau, pour r é a p p a r a î t r e de 
m ê m e au bou t de quelques instants. Ces mou
vements paraissent inconscients . 

Us peuvent é g a l e m e n t d o r m i r à la surface de 
l ' e au , comme l 'on t o b s e r v é des G r o ë n l a n d a i s . 
Ces peuples on t tout i n t é r ê t à c o n n a î t r e parfaite
men t les habitudes d 'un a n i m a l si impor tant 
pour eux. Us ont d o n n é des noms à chacune 
des positions q u ' i l p r end , et j u g e n t d ' a p r è s ces 
positions s'ils peuvent s'en approcher ou non. 
Quand le phoque se m o n t r e s implement à la 
surface p o u r respirer , q u ' i l est sans i n q u i é t u d e , 
i l sort de l 'eau ju squ ' aux pattes de devant; i l 
f a i t une p ro fonde i n s p i r a t i o n , ouvre largement 
ses narines, puis s'enfonce len tement , sans que 
l 'eau s'agite: c'est un phoque dressé. U est d i t 
renversant quand i l p longe avec b r u i t . Quand i l 
poursui t des poissons, i l nage la t ê t e é l evée au-
dessus de l 'eau, regarde d r o i t devant l u i , sou
p i re , agite ses pattes de devant et plonge avec 
un grand b r u i t ; c'est u n phoque barbottant. Le 
chasseur peut f ac i l ement alors le surprendre , 
tandis que le phoque d r e s s é est u n phoque re
gardant, écoutant, q u i n'est g u è r e à chasser. 
Lorsque le phoque mange sous l 'eau, i l change 
à peine de p lace , i l sort à peine de l 'eau le 
bout d u museau, respire et f e r m e ses narines. 
Dans d 'autres momen t s , i l est c o u r b é sur le dos, 
la t ê t e et les pattes fléchies ; dans cette posture, 
i l do r t ou se repose; le chasseur peu t alors l 'ap
procher d'assez p r è s p o u r le p rendre avec les 
mains . Parfo is i l joue dans l 'eau c o m m e s ' i l é t a i t 
s o û l ; i l m o n t r e à la surface t a n t ô t le dos et t a n t ô t 
le vent re , nage sur le dos, se t ou rne , se r e t o u r n e ; 
i l se jette, disent les G r o ë n l a n d a i s , et c'est alors 
q u ' i l est le plus fac i l e à surprendre . 



Les phoques restent des j ou r s , des semaines 
ent iè res dans la m e r ; i ls peuvent y vaquer à 
toutes leurs fonc t ions ; i ls vont cependant à la 
côte pour se reposer, d o r m i r , se chauffer au so
le i l . J 'ai d é j à d é c r i t leur marche ; cependant 
j ' e n d i ra i encore quelques mots . Le phoque, s ' i l 
se sert de ses pattes de devant, s'appuie sur elles, 
et lance son corps en avant; i l re t i re ensuite 
ses pattes de devant, les appl ique contre sa p o i 
tr ine, courbe le dos, r a m è n e son t r a i n de der
r i è r e , s'appuie dessus et se rejet te de nouveau 
en avant. I l s ' é l ance hors de l 'eau sur la r ive , 
d 'un bond , en ramenant b rusquement ses pattes 
de d e r r i è r e é c a r t é e s . Sur la piste de quelques es
pèces , on t rouve une l é g è r e empre in te des pattes 
de devant; ce sont, de chaque cô t é du s i l lon c r e u s é 
par le ventre de l ' a n i m a l , quatre petits t rous 
disposés sur une l igne obl ique en dehors et en 
a r r i è r e . Lo r squ ' i l s sont e f f r a y é s , tous les phoques 
crachent con t inue l l emen t de l 'eau, pour rendre , 
d i t -on , l eur c h e m i n plus glissant. L e u r marche 
est aussi rapide qu 'e l le semble lourde . U n h o m m e 
à la course a de la peine à a t te indre u n phoque. 
Celui-ci a l ' a r r i è r e - t r a i n aussi m o b i l e que le cou ; 
i l peut se tourne r au po in t de reposer en avant 
sur le dos, en a r r i è r e sur le ventre , ou inverse
ment , et i l est ainsi en é t a t de tourne r la t ê t e de 
tous les c ô t é s . 

U n phoque au repos est l ' image la plus parfa i te 
de la paresse. Lorsque le soleil l u i t , i l est c o u c h é 
é t e n d u et i m m o b i l e sur le r ivage. I l semble t rop 
paresseux pour e x é c u t e r u n seul mouvement . 
Comme i l s'est c o u c h é , i l demeure. I l expose au 
soleil le dos, le ventre, l ' u n ou l 'autre flanc; les 
pattes de devant sont r a m a s s é e s , ou pendent des 
deux cô tés d u corps. I l ouvre et f e rme les yeux , 
i l c l igne , ou regarde dans le lo in ta in ; de temps 
à autre, i l ouvre les narines et les oreil les ; i l n'a 
d'autres mouvements que ceux de la respi ra t ion . 
U reste ainsi des heures e n t i è r e s , insensible à 
tou t , a b s o r b é dans sa paresse. I l n ' a ime pas 
à ê t r e t r o u b l é dans cet é t a t de b é a t i t u d e ; i l f au t 
que le danger soit b ien p roche , pour q u ' i l se d é 
cide à se m o u v o i r . J 'ai c h a t o u i l l é le nez à des 
phoques captifs avec un b r i n de pa i l le , j e les ai 
t o u r m e n t é s de m i l l e m a n i è r e s , sans pouvoir les 
fa i re changer de pos i t ion . ïls é t a i e n t t r è s - d é s a 
g r é a b l e m e n t t r o u b l é s ; ils poussaient des grogne
ments de mauvaise h u m e u r ; ils cherchaient à 
m o r d r e le b r i n de pai l le , mais restaient cepen
dant immobi l e s . I l en est aut rement , quand i ls 
ont à supporter de t rop fortes et t rop f r é q u e n t e s 
agaceries : i ls se r é f u g i e n t alors dans l 'eau, o ù 
ils savent t rouver une s û r e re t ra i te . 

Sur les falaises b ien e x p o s é e s , i l s ' é lève 
souvent entre les phoques de vives disputes, pour 
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la possession de la mei l leure place. Le plus f o r t 
p r é c i p i t e en bas ses adversaires plus faibles, 
pour pouvoir se coucher et attendre à son aise. 

La voix des phoques est u n aboiement rauque 
ou un h u r l e m e n t ; en c o l è r e , i ls grognent comme 
les chiens ; à l ' é p o q u e d u r u t , ils f o n t entendre 
une sorte de mugissement. 

Leurs sens paraissent ê t r e é g a l e m e n t d é v e l o p 
pés . Leur vue est excellente ; leur o u ï e fine, 
m a l g r é la petite ouver ture de leur condu i t au 
d i t i f ; leur odorat est relat ivement sub t i l , q u o i 
que leur nez serve plus à la respira t ion q u ' à 
l 'o l fac t ion . Les narines et les oreilles peuvent 
ê t r e f e r m é e s ; elles se mon t ren t t a n t ô t sous f o r m e 
de trous arrondis ou t r iangula i res , t a n t ô t sous 
fo rme de fentes é t r o i t e s . Les narines s'ouvrent 
à chaque inspi ra t ion, et se f e rment ensui te , 
m ê m e à terre, jusqu 'au prochain mouvement 
respiratoire. Les oreilles ne sont f e r m é e s que 
dans l'eau et restent ainsi tant que l ' an ima l est 
s u b m e r g é . L ' œ i l est grand et peu b o m b é ; l ' i r i s , 
qu i est d 'un b r u n clair ou d 'un b r u n foncé , , le 
r e m p l i t presque e n t i è r e m e n t ; on vo i t rarement 
la s c l é r o t i q u e . L a pupi l l e est p a r t i c u l i è r e : elle 
n'est n i ronde, n i a l l o n g é e , mais p r é s e n t e la 
fo rme d'une é to i l e à quatre branches. Fabr ic ius , 
seul, a bien v u cette disposi t ion, q u i semble avoir 
é c h a p p é aux autres naturalistes ; du mo ins , ne 
l ' a i - je t r o u v é e m e n t i o n n é e nu l l e part" Pour la 
voi r , i l f au t , i l est v r a i , se met t re dans u n j o u r 
favorable, et regarder l 'œi l de p r è s . 

Toute é m o t i o n fa i t verser aux phoques d'a
bondantes larmes. 

Les anciens ont d é c r i t les phoques comme des 
ê t r e s t r è s - i n t e l l i g e n t s , mais i l est d i f f i c i l e de se 
prononcer à ce sujet . I ls sont t r è s - p r u d e n t s , on 
ne p o u r r a i t en douter ; cependant, dans d 'au
tres moments , ils se m o n t r e n t si stupides et si 
maladroi ts , qu 'on est à se demander s'ils on t 
r é e l l e m e n t une lueur d ' in te l l igence . I l s sont t é 
m é r a i r e s dans les endroits d é s e r t s ; mais là o ù ils 
on t appris à c o n n a î t r e l ' homme , i ls sont devenus 
e x t r ê m e m e n t m é f i a n t s . Les jeunes é c o u t e n t et 
suivent les avertissements des v ieux . 

Les phoques captifs ne tardent pas à s 'habi
tuer à la personne q u i en prend soin, et que l 
ques-uns deviennent t r è s - p r i v é s . I l s r é p o n d e n t 
à leur n o m , sortent de leur bassin, prennent 
des poissons de la m a i n de leur m a î t r e , auquel i ls 
t é m o i g n e n t un grand at tachement . On a r a c o n t é 
que l 'on a pu habi tuer des phoques à aller et à 
venir l ib rement , à p ê c h e r pour leur m a î t r e , à 
le d é f e n d r e m ê m e en cas de danger. Sans vou
lo i r met t re ces r é c i t s en doute, j e ne me porte 

pas garant de leur v é r a c i t é . Ce q u i est certain, 
c'est q u ' i l en est q u i se laissent toucher et ca-
resser par l eu r gardien ; q u i donnent la patte, et 
supportent m ê m e q u ' o n leur enfonce le poing 
dans la gueule . 

Les phoques paraissent i n d i f f é r e n t s à tou t ce 
q u i n'est pas poisson ; mais on se t rompera i t en 
voyant l à u n signe de douceur . Les phoques 
captifs sont t o u j o u r s i r r i t é s contre les chiens; ils 
souff lent et cherchent à les e f f rayer en g r inçan t 
des dents. Ce n'est p o i n t là u n indice de cou
rage, mais b ien de peur , et quand i ls le peuvent, 
ils se soustraient par l a f u i t e à une tel le ren
contre . Les phoques d u J a r d i n zoologique de 
H a m b o u r g é t a i e n t t ou jou r s e x c i t é s au plus haut 
po in t lorsque nos jeunes ours se baignaient dans 
leur bassin; i ls s o ù f f l a i e n t , g rondaient , claquaient 
des dents, f rappa ien t l 'eau de leurs pattes, mais 
jamais i ls ne t e n t è r e n t aucune attaque. 

On peut les laisser nager au m i l i e u des oiseaux 
aquatiques ; i ls laissent t ranqui l les ceux qui ne 
leur f o n t r i en ; i ls v iven t en paix avec les oies, 
les canards et autres dentirostres, et se montrent 
plus hostiles v i s - à - v i s des oiseaux piscivores. 
A i n s i , un h é r o n v o u l u t enlever u n poisson à un 
p h o q u e ; ce lu i -c i , f u r i e u x , l u i coupa la patte 
d 'un coup de dents. 

I l s se m o n t r e n t t r è s - t e n d r e s pour leurs petits; 
ils j ouen t avec eux et, en cas de danger, les dé
fendent courageusement, m ê m e contre des en
nemis b ien plus for t s qu ' eux . 

L ' é p o q u e d u r u t varie suivant les endroits où 
vivent les phoques. C'est en au tomne , dans le 
n o r d ; d ' a v r i l à j u i n , dans le sud . Les vieux 
m â l e s sont à ce m o m e n t t r è s - e x c i t é s ; i ls se l i 
v ren t de violents combats, et ne songent qu ' à 
l ' amour . I l s en oub l i en t m ê m e , d i t - o n , leur t i m i 
d i t é i n n é e . L a ja lous ie les aveugle, et on les 
a t t i re s û r e m e n t , à ce que l ' o n raconte , en i m i 
t an t leurs cris et leurs grognements . 

« Me t rouvan t avec u n compagnon de chasse, 
rapporte S c h i l l i n g , j e r encon t r a i sur une petite 
î le d é s e r t e d ix o u douze phoques en r u t , gron
dant et h u r l a n t . A not re a r r i v é e , ces animaux, 
contre leur hab i tude , n ' a l l è r e n t que len tement à 
l 'eau ; j e croyais vo i r une autre e s p è c e . Nous 
r é s o l û m e s de les a t tendre, et nous c r e u s â m e s , 
pour nous y cacher, un t r o u dans le sable. Notre 
canot ne s ' é t a i t pas é l o i g n é de c i n q u a n t e pas, 
que les phoques apparuren t dans l 'eau à une 
courte distance, é c o u t a n t avec c u r i o s i t é et un 
cer ta in plais ir les cris i m i t a l i f s que nous pous
sions. I ls se dressaient ayant la m o i t i é d u corps 
hors de l 'eau, et ils a p p r o c h è r e n t a ins i de la 
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rive. A u x cr is des m â l e s , que nous i m i t â m e s , les 
femelles a r r i v è r e n t les p r e m i è r e s à terre, et, 
quoiqu'elles dussent apercevoir nos t ê t e s , se d i 
r i gè r en t vers nous, a t t i r é e s par no t re appel. Nous 
cho i s îmes chacun une proie , nous la v i s â m e s et 
f îmes f e u en m ê m e temps. A peine la f u m é e f u t -
elle d i s s i p é e , que nous voyions nos v ic t imes i m 
mobiles. Mais tous les autres phoques, q u i avaient 
é g a l e m e n t a t t e r r é , se c o m p o r t è r e n t comme s'ils 
avaient é t é atteints. Si nous avions é t é plus 
calmes et m i e u x p r é p a r é s , nous eussions p u fa i re 
sur eux une d e u x i è m e d é c h a r g e . Ce ne f u t que 
lorsque nous nous l e v â m e s qu ' i l s se m i r e n t en 
.mouvement. 

« H u i t mois env i ron a p r è s l ' accouplement , en 
mai, j u i n ou j u i l l e t , la femel le m e t bas dans une 
île d é s e r t e , sur une plage sablonneuse, dans une 
caverne, o u b ien m ê m e sur u n rocher ou u n 
glaçon ; chaque p o r t é e est d ' u n , au plus de deux 
petits. Ceux-ci naissent pa r fa i t ement d é v e l o p p é s ; 
ils sont couverts d 'une toison é p a i s s e , m o l l e , 
blanche, q u i les e m p ê c h e de nager et sur tout de 
plonger; ils ne t a rden t pas à la perdre , pour 
prendre un p o i l ro ide et c o u c h é . J u s q u ' à ce 
moment, les femelles restent à terre avec eux. 
Elles ne les a l la i tent que peu de temps, sur la 
plage ou m ê m e dans les eaux basses. S i u n dan
ger les menace, elles les cachent, et les empor
tent dans u n l i eu s û r , en les tenant entre leurs 
pattes de devant. Les petits croissent t r è s r a p i 
dement ; à u n an, i l s ont d é j à plus de la m o i t i é 
de leur ta i l le d é f i n i t i v e . » 

Voilà ce que nous rappor ten t les naturalistes 
qui ont p u observer les phoques en l i b e r t é . J 'ai 
tenu à r eprodu i re leurs r é c i t s , que j e c o m p l é 
terai et que j e r ec t i f i e r a i sur quelques points , d'a
près les observations que j ' a i faites m o i - m ê m e 
sur un jeune phoque v ivan t dans le J a r d i n zoolo
gique de H a m b o u r g . 

Dans une visite que j e faisais à u n marchand 
d'animaux de H a m b o u r g , ' j e vis u n phoque f e 
melle, dont le v o l u m e i n d i q u a i t la prochaine 
mise bas. Quoique l ' a n i m a l f û t e s t r o p i é par deux 
blessures q u ' i l avait r e ç u e s lo r squ 'on le p r i t , et 
qu ' i l n ' e û t aucun a t t ra i t p o u r les spectateurs, j e 
l 'achetai n é a n m o i n s , dans l 'espoir de pouvoi r 
faire sur l u i quelques observations i n t é r e s s a n t e s . 
Je savais que des femelles de phoques pleines 
avaient mis bas d é j à plusieurs fois en c a p t i v i t é ; 
mais t ou jou r s les petits é t a i e n t mor t s peu a p r è s 
leur naissance. Nous devions ê t r e plus heureux, 
par cela seul, peut- ê t r e , que nous a s s i g n â m e s 
comme demeure à l ' a n i m a l un pe t i t é t a n g d u 

j a r d i n . 

L e pe t i t naqui t le 30 j u i n , de b o n m a t i n , avant 
l ' a r r i v é e des gardiens ; c e u x - c i , en entrant dans 
le j a r d i n , v i r en t le j eune dans l 'eau, j o u a n t avec 
sa m è r e . Sur le bo rd , nous t r o u v â m e s d u sang, 
le placenta et une grande q u a n t i t é de poils mous, 
soyeux, courts et o n d u l é s , provenant du nouveau-
n é . I ls é t a i e n t tous sur u n pet i t espace et parais
saient ê t r e d é j à t o m b é s dans le sein de la m è r e . 
Le pe t i t n 'avait plus trace de ce pelage la ineux. 
Sa couleur é t a i t t o u t à f a i t celle de sa m è r e , la 
te inte seulement en é t a i t plus f r a î c h e et plus 
vive. Ses yeux é t a i e n t ouverts, l impides , à ex
pression joyeuse. Ses mouvements ressemblaient 
t o u t à f a i t à ceux de ses parents ; i l é t a i t aussi 
agile dans l 'eau, aussi ma ladro i t à terre . I l parais
sait dans les p r e m i è r e s heures de sa vie avoir 
acquis toutes les q u a l i t é s de son e s p è c e . U na
geait sur le dos comme sur le ventre , p longeai t , 
prenai t les postures les plus diverses. I l é t a i t n é 
parfa i tement d é v e l o p p é et assez grand ; le j o u r 
de sa naissance, i l pesait 8,525 grammes, et avait 
88 cent, de l o n g . 

L e spectacle de ces deux animaux é t a i t des 
plus attrayants.. L a m è r e semblai t e n c h a n t é e de 
son p e t i t ; d è s les premiers j o u r s , elle j o u a i t avec 
l u i dans l 'eau et à terre . Tous deux glissaient 
sur le sol, et la m è r e appelai t son nourr i sson par 
u n l é g e r grognement , ou le caressait doucement 
avec ses pattes de devant. E l le l u i t é m o i g n a i t l à 
plus grande tendresse, et ce lu i -c i r é p o n d a i t à ses 
caresses. L e u r at tachement m u t u e l se m o n t r a i t 
dans tous leurs j eux . De temps à autre, les deux 
t ê t e s sortaient de Teau, l 'une p r è s de l 'aut re , lès 
deux museaux se touchan t comme pour s'em
brasser. La m è r e faisait nager son pe t i t devant 
elle, le suivait , le contra ignai t à changer de d i 
rec t ion par quelques l é g e r s coups. Ce n'est q u ' à 
terre qu 'e l le le p r é c é d a i t . 

L e soir , le pe t i t teta vigoureusement sa m è r e . 
Celle-ci l 'avait a p p e l é par des grognements, et 
s ' é t a i t c o u c h é e sur le c ô t é pour rendre l ' a l la i te
men t plus fac i le . Plus t a rd , le jeune phoque v i n t 
h u i t o u d ix fois par j o u r demander d u la i t à sa 
nou r r i c e . Jamais elle ne l ' a l la i ta dans l ' eau; du 
moins , nous ne nous en sommes p o i n t a p e r ç u s . 

L e n o u v e a u - n é g rand i t rapidement , sa ta i l le 
croissait à vue d'oeil ; ses mouvements devenaient 
de j o u r en j o u r plus l ibres et plus hardis ; son i n 
tel l igence se d é v e l o p p a i t . A h u i t j ou r s , i l p r e 
na i t à terre toutes les positions des phoques, leur 
coucher paresseux sur le flanc ou sur le dos ; i l 
levait en l ' a i r les pattes de d e r r i è r e et j o u a i t avec 
elles. A t rois semaines, i l é t a i t d é j à u n v é r i t a b l e 
phoque. L e gardien l u i insp i ra i t de la c ra in te . 
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Ce no f u t q u ' à six semaines que nous p û m e s le 
peser pour la seconde fois . I l avait à ce m o m e n t 
d o u b l é de poids; jusqu 'a lors , i l n 'avait é t é qu 'a l 
lai té par sa m è r e , et n 'avait pr is aucune autre 
nour r i tu re . 

Malheureusement, ce charmant an imal m o u r u t 
à h u i t semaines : sa m è r e avait perdu peu à peu 
son la i t , et i l ne nous avait pas é t é possible de le 
remplacer par une nou r r i t u r e convenable. I l 
mangea bien les poissons qu 'on l u i je ta ; mais le 
r é g i m e parut l u i ê t r e nuis ible : i l m a i g r i t , et, u n 
mat in , nous le t r o u v â m e s m o r t à sa place de 
repos favori te . 

I l est possible que les jeunes phoques, au l i eu 
de poissons, ne mangent que des crabes et d 'au
tres animaux i n f é r i e u r s , dont les v ieux sont assez 
fr iands ; n é a n m o i n s ceux-ci p r é f è r e n t de beau
coup les poissons, et no tamment les merluches, 
les bars, les harengs, et sur tou t les saumons; ils 
refusent o b s t i n é m e n t , par contre , la chair des 
oiseaux et des petits m a m m i f è r e s , du moins en 
cap t iv i t é . Je n 'a i v u qu 'un phoque qu 'on avait p u 
habi tuer à manger de la viande de cheval . 

Chasse. — Le phoque est pour plusieurs peu
plades d u N o r d l ' an imal le plus u t i l e . C'est l u i 
q u i permet au G r o ë n l a n d a i s de v ivre , car i l l u i 
f o u r n i t toutes les parties de son corps. Les E u 
r o p é e n s estiment aussi sa belle f o u r r u r e lisse, 
i m p e r m é a b l e , et u t i l i sent son hu i l e et m ê m e sa 
chair. Aussi le phoque est-il c h a s s é par toute la 
terre . Mais cette chasse se f a i t de la m a n i è r e la 
plus barbare : elle est p l u t ô t une guerre d 'exter
m i n a t i o n , une ignoble boucher ie , comme j e l ' a i 
d é j à d i t , et les peuplades les plus sauvages s'y 
mon t r en t encore plus humaines que les E u r o 
p é e n s c iv i l i sés . 

I l est rare que l ' on se serve des armes à f eu 
pour tuer les phoques ; on use contre eux d'autres 
moyens. D ' u n autre c ô t é , chasser ces an imaux 
dans l 'eau r é u s s i t peu, car le phoque m o r t coule 
à f o n d comme u n p l o m b ; i l vaut donc mieux 
les surprendre à terre , à leurs endroi ts favor is . 

Sur la c ô t e orientale de l ' î le de Rugen, en mer , 
à plusieurs centaines de pas de la pointe la plus 
a v a n c é e de la terre , se t rouvent , d ' a p r è s S c h i l 
l i n g , plusieurs blocs de g ran i t , q u i surpassent de 
quelques m è t r e s le niveau des eaux. Une t roupe 
de quarante à c inquante phoques se t i en t sur 
ces r é c i f s ; mais ces an imaux sont t r o p prudents 
pour laisser a r r iver u n canot. 

« U n de mes amis, raconte ce natural is te , vou
lant me donner l 'occasion d'observer les phoques 
de p r è s et en m ê m e temps d'en tuer , fit a t ta
cher u n tonneau sur ce réc i f , de m a n i è r e q u un 

h o m m e p û t s'y me t t r e . A u b o u t de h u i t jours , 
on savait que les phoques n ' é t a i e n t plus inquiets 
de la p r é s e n c e d u tonneau, et revenaient sur le 
r éc i f c o m m e auparavant. Munis de vivres pour 
une hu i t a ine , nous f î m e s voi le vers cette côte 
d é s e r t e et y b â t î m e s une cabane. U n de nous étai t 
con t inue l l ement dans le tonneau , les autres se 
tenaient en face, sur le r ivage, et le canot restait 
t ou jou r s au l o i n . 

« Cet a f f û t é t a i t t r è s - a t t r a y a n t , et t r è s -pa r t i cu 
l i e r . On se sentait c o m p l è t e m e n t isolé dans le 
pe t i t espace q u ' o f f r a i t le tonneau, et l 'on enten
dait avec un sent iment d é s a g r é a b l e les flots de 
la mer m u g i r au tour de soi. I l me f a l l u t quelque 
temps pour me rassurer. 

« Mais b i e n t ô t u n spectacle tou t nouveau s'of
f r i t à mes yeux . A qua t re cents pas environ se 
m o n t r a une t ê t e de phoque , puis une autre ; de 
minu t e en m i n u t e , l eu r n o m b r e croissait; tous 
se d i r i g è r e n t vers m o n récif . Je craignais d'a
bord qu 'en approchant , i ls ne fussent e f f r ayés par 
ma t ê t e q u i sortai t d u tonneau, et que nous n'eus
sions t r a v a i l l é en pure perte. M a crainte ne fit 
qu 'augmenter lorsque j e les vis se dresser verti
calement devant le rocher , tendre le cou, et re
garder avec a t t en t ion le réc i f , le tonneau et moi . 
Mais b i e n t ô t i l s se p r e s s è r e n t les uns contre les 
autres, se m o r d i r e n t et s ' e f f o r c è r e n t d 'arr iver en 
toute h â t e sur le réc i f . L e d r o i t du plus fo r t pa
r a î t ê t r e reconnu chez eux ; les p lus grands mor
daient et poussaient les p lus pet i ts q u i étaient 
a r r i v é s avant eux sur la roche , pour prendre pos
session de la place qu ' i l s occupaient . E n pous
sant des cris a f f reux , i ls finirent par se loger tous 
sur le plus g rand bloc de g r a n i t . De nouveaux 
arr ivants sortaient con t inue l l emen t de l 'eau; les 
premiers les repoussaient, et i ls é t a i e n t obligés 
d 'aborder le réc i f de c ô t é . Quelques-uns vinrent 
se coucher t ou t p r è s de m o n tonneau . 

« Ma pos i t ion é t a i t f o r t s i n g u l i è r e . J ' é ta i s 
o b l i g é de rester t r a n q u i l l e , i m m o b i l e comme 
une statue, si j e ne voulais t r a h i r m a p r é s e n c e . 
Ce spectacle é t a i t si nouveau p o u r m o i et si 
grandiose, que j e n ' é t a i s pas à m ê m e de viser. 
Le b r u i t des f lots a g i t é s , les cr is discordants 
des phoques m'assourdissaient ; leurs mouve
ments inquie t s , leurs postures des p lus extraor
dinaires me rempl issa ien t d ' é t o n n e m e n t . J ' é ta i s 
c o m m e f r a p p é par u n enchan temen t ; u n sen
t i m e n t s ingu l i e r ne me laissait pas p rendre de 
r é s o l u t i o n , et de p lus , j e tenais t r o p à pouvo i r 
observer ainsi ces a n i m a u x dans leur é t a t de 
n a t u r e , pour me p r ive r de ce spectacle par 
t rop de p r é c i p i t a t i o n . Ce ne f u t q u a p r è s en 



Fig. 363. Le Steaunatope à casque. 

avoir j o u i longtemps q u ' i l me v i n t à l ' i dée que 
mon ami , q u i de la r ive o p p o s é e devait avec sa 
lunette apercevoir les phoques, pouva i t donner 
un signal d 'a larme, et ef f rayer toute la bande , 
en croyant q u ' i l m ' é t a i t a r r i v é malheur . Je me 
décida i à met t re fin à la s i tua t ion . Les an imaux 
qui m 'entoura ient é t a i e n t devenus plus calmes ; 
ils ne faisaient plus que h u r l e r ; quelques-uns 
seulement l u t t a i en t encore entre eux. Je ne puis 
dire si s ' é t a i t par passe-temps o u par i n i m i t i é . 
Je choisis alors u n des plus grands phoques, 
qu i se t rouva i t devant m o i é t e n d u sur u n grand 
bloc de g r a n i t ; ma bal le le f r appa à la t ê t e , i l 
resta sur le coup sans pouvo i r sauter à l 'eau. 
Ma seconde balle a t te ign i t son vo i s in , q u i n 'eut 
que quelques convulsions. 

« Ce ne f u t q u ' à la seconde d é c h a r g e que les 
autres phoques se m i r e n t à se m o u v o i r ; i ls se 
p r é c i p i t è r e n t r ap idement dans l 'eau. La p re 
m i è r e d é t o n a t i o n semblai t n 'avoir eu pour r é 
sul ta t que de les é t o n n e r . Pendant que le canot 

BREHU. 

approchai t , j ' eu s t ou t le temps d'observer l eu r 
f u i t e . I ls ne se s a u v è r e n t q u ' à quelques cen
taines de pas seulement ; i ls se m o n t r è r e n t p l u 
sieurs fois à la surface de l 'eau, et s ' a p p r o c h è 
rent d u réc i f , comme pour y a t t e r r i r de nouveau ; 
mais l ' a r r i vée d u canot les e f f raya , et i ls g a g n è 
ren t le large. M o n a m i me r e m p l a ç a dans le 
tonneau, et j e r en t ra i dans not re cachette avec 
m a proie . Deux heures se p a s s è r e n t , avant que 
les phoques apparussent de nouveau ; à ce m o 
ment , j e pus, avec ma lunet te , les vo i r r é u n i s 
en assez grand nombre sur le rocher . Peu a p r è s , 
deux coups de feu se firent entendre l ' un a p r è s 
l 'autre ; nous r e t o u r n â m e s au réc i f , et v î m e s 
u n des plus grands phoques é t e n d u m o r t sur 
u n roche r ; u n autre é g a l e m e n t at teint avait 
encore p u se sauver dans l 'eau ; nous t r o u v â m e s 
le lendemain son cadavre sur la plage o ù les 
flots l 'avaient r e j e t é . » 

Souvent, d ' a p r è s S c h i l l i n g , on peut tuer des 
phoques d u bateau, lo r squ avec une l é g è r e e m -
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barcation et par u n vent f a i b l e , on approche 
sans b r u i t des rochers o ù i ls do rmen t . Par les 
fortes ge lées , la chasse sur la neige est q u e l 
quefois d 'un bon rappor t , mais elle est t ou jour s 
dangereuse. Quand les courants de la mer B a l 
t ique sont ge lés , les phoques se f o n t des t rous 
dans la glace, pour y respirer et sor t i r de l 'eau. 
Chaque phoque a aussi u n ou plusieurs trous 
pour son usage par t i cu l ie r . On s'approche de ces 
ouvertures, avec des chaussures de feu t re , pour 
é t o u f f e r le b r u i t des pas et l 'on attend q u ' u n pho
que vienne se mont re r pour le t u e r ; seulement 
i l f au t avoir é g a r d à la d i rec t ion d u vent et à 
l ' é t a t de la t e m p é r a t u r e q u i rend tou jours l 'en
treprise dangereuse. 

Sur la cô t e suédo i se de la Bal t ique, on chasse 
les phoques d'une f a ç o n plus r é g u l i è r e ; o r d i 
na i rement on les harponne ; plus rarement on 
les t i re à la carabine. Dans ce dernier cas on 
a tou jours deux armes à sa disposi t ion, l 'une de 
peti t calibre, l 'autre de f o r t calibre et de longue 
p o r t é e . Plusieurs chasseurs s u é d o i s dressent des 
chiens, qu i prennent la piste des phoques et 
les a r r ê t e n t j u s q u ' à l ' a r r ivée de leurs m a î t r e s . 

A u x îles F é r o é , on chasse les phoques pen
dant qu ' i l s sont à terre avec leurs peti ts . On 
nomme l ' endroi t o ù les femelles met ten t bas, le 
later; l ' é p o q u e de la chasse s'appelle ['époque 
du later. Graba d é c r i t une de ces chasses. « Lors
que nous a r r i v â m e s dans la grot te , nous f û m e s 
e n t o u r é s d'une q u a n t i t é innombrab le de pho
ques, qu i nous regardaient curieusement. Nous 
ne f î m e s pas f eu , pour ne pas r é v e i l l e r ceux 
q u i dormaien t sur les falaises. Nous d é b a r q u â 
mes, et nous a p p r o c h â m e s d ' un tas de phoques 
te l lement s e r r é s les uns contre les autres, que 
nous ne pouvions dis t inguer la t ê t e et la queue 
de chaque an imal . A la p r e m i è r e d é c h a r g e , 
tous se p r é c i p i t è r e n t dans la mer . Nous nous 
r e m b a r q u â m e s , et p é n é t r â m e s len tement dans 
la grot te . Les phoques, au nombre de c inquante 
env i ron , nous suivaient comme s'ils avaient é t é 
cu r i eux de savoir ce q u i a l la i t a r r iver . T a n t ô t 
ils plongeaient , t a n t ô t i ls se mont ra i en t à la 
surface; u n d 'eux s 'approchai t - i l d u canot et le 
me t t a i t -on en j o u e , i l se h â t a i t de d i s p a r a î t r e 
sous l 'eau, avec grand b r u i t . D è s q u ' u n coup 
de f eu é t a i t t i r é , tous disparaissaient, mais p o u r 
r e p a r a î t r e u n instant a p r è s . 

« Lorsque le phoque a r e ç u une balle dans 
la t ê t e , i l reste quelquefois à la surface, mais 
d 'ordinaire i l s'enfonce dans l 'eau et i l est pe rdu . 
Jamais i l n'est t u é roide ; des coups de b â t o n sur 
l a t ê t e ne f o n t que l ' é t o u r d i r . I l se d é f e n d en

core longtemps avec ses dents, m ê m e quand on 
l u i a c o u p é la gorge . E n g é n é r a l , o n ne tue que 
les phoques v ieux et ceux q u i o n t un ou deux ans. 

« D ' a p r è s d'anciennes observations, on ne doit 
pas d é t r u i r e plus de la m o i t i é des an imaux qui 
se t rouven t sur le later, et su r tou t i l ne f au t pas 
tuer tous les v ieux m â l e s . Y a - t - i l t ro is mâ le s , 
On peut tuer le plus v ieux et le plus jeune , et 
m é n a g e r ce lu i d ' â g e moyen . Quant aux femelles 
(apner~comme o n les appelle) , on tue les plus 
grasses, et o n é p a r g n e les n o u v e a u - n é s et leurs 
m è r e s . Dans les laters o ù l ' on est o b l i g é de p é n é 
t r e r avec une lanterne, la vue de la l u m i è r e ar= 
t i f l c ie l l e é b l o u i t les phoques ; dans ceux dont 
l 'ouver ture laisse p é n é t r e r le j o u r , les phoques 
voient m i e u x que les hommes , et à l ' a r r ivée du 
canot, on entend de fo r t s m u r m u r e s . Le plus 
grand des phoques, que l ' on n o m m e laiu-verjar, 
c ' e s t - à - d i r e d é f e n s e u r d u la ter , se l è v e , veut em
p ê c h e r les gens de s'avancer, et f o n d sur eux la 
bouche ouverte . Gomme le phoque est sur un 
endro i t plus é l e v é , le p remie r h o m m e qui dé 
barque est tou jours surpr is et ne peut pas d'or
d inai re f r apper l ' a n i m a l , à mo ins q u ' i l ne recule 
ou que le phoque ne l u i p r é s e n t e le dos ou le 
flanc. I l f a u t donc que le p remie r d é b a r q u é lève 
sa massue, lors m ê m e que le phoque aurai t les 
pattes de devant sur les é p a u l e s , car pendant ce 
temps, le la tu-ver ja r ne f a i t pas at tent ion au 
second h o m m e , q u i le f rappe par d e r r i è r e . Si le 
phoque peut p rendre la massue entre ses dents, 
i l est impossible de la l u i arracher . Si le la tu-
ver ja r é c h a p p e m a l g r é ses blessures, i l quit te le 
later , et se r end dans une aut re grot te ; telle est 
la cause pour laquel le tant de laters sont aban
d o n n é s . Des gens v igoureux et courageux d i 
sent qu ' i l s a imen t autant combat t re u n tau
reau f u r i e u x q u ' u n la tu -ver ja r , su r tou t si le se
cond h o m m e n 'a r r ive rap idement à l eu r secours. 

« Les phoques de moyenne ta i l l e paraissent 
ê t r e les r i vaux d u l a tu -ver ja r ; q u a n d i l s ont pu 
é c h a p p e r , i ls reviennent dans le later , avec des 
femelles é t r a n g è r e s . A 1 a r r i v é e d u canot, la 
m è r e je t te dans l 'eau son pe t i t , s ' i l est assez 
grand, et cherche à l ' e n t r a î n e r dans sa f u i t e . Si
n o n , elle reste avec l u i , o u ne ta rde pas à le re
j o i n d r e si el le a é l é f o r c é e de le q u i t t e r au pre
m i e r m o m e n t . On peut t â t e r le p e t i t p o u r v o i r s ' i l 
est gras, sans qu 'e l le s ' é l o i g n e . » 

L a viande d u phoque ne p l a i r a i t g u è r e à notre 
palais ; mais les S u é d o i s , d é j à , la t r o u v e n t t r è s -
bonne, et p o u r tous les peuples d u N o r d , elle est 

i indispensable. Les G r o ë n l a n d a i s paraissent de 
' toutes ces peuplades celles q u i chassent lo 
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Fig. 364. Harpon d'os des habitants de la Terre de Feu (demi-nat.). 

mieux les phoques, et q u i savent les employer au 
plus grand nombre d'usages. I l s poursuivent 
leur proie souvent à p lus ieurs mil les au large. 

« Les G r o ë n l a n d a i s , d i t Fabr ic ius , sont pa s sé s 
ma î t r e s dans la m a n i è r e de se servir de l ' a v i r o n , 
sans fa i re le m o i n d r e b r u i t . Quand u n phoque 
sort de l 'eau, o n f a i t a t ten t ion à la m a n i è r e don t 
i l se comporte , pou r savoir commen t l 'a t taquer . 
Est- i l r a s s u r é , on s'efforce de l 'approcher le 
plus possible, pour ne pas le manquer . On n'a 
qu ' à se garder de fa i re d u b r u i t , q u i t roub le ra i t 
le repos d u phoque. A cet effet , i l f au t une 
grande d e x t é r i t é et beaucoup d ' e x p é r i e n c e 
pour donner au canot, à l 'aide de l ' av i ron et des 
mouvements d u corps, l ' i m p u l s i o n n é c e s s a i r e . 
Beaucoup sont assez adroi ts pour ar r iver t o u t à 
côté du phoque, sans que celui -c i s'en a p e r ç o i v e . 

« Le phoque est-il p ruden t , la chose est plus 
d i f f i c i l e ; on ne perd cependant pas t o u t espoir; 
on fa i t a t tent ion au m o m e n t où* i l plonge, et 
l'on pousse alors de l 'avant. Quand i l a la t ê t e 
hors de l 'eau, o n reste t r a n q u i l l e , on se courbe, 
on se couche sur le canot , p o u r ressembler à 
quelque obje t m o r t , et f l o t t an t sur l 'eau. 

« Si le phoque barbot te , et s i , au m i l i e u de ses 
jeux, i l a p e r ç o i t le chasseur, c e l u i - c i s i f f le pour 
le rassurer. S i , n é a n m o i n s , l ' an ima l plonge, on 
gouverne dans la d i r ec t i on q u ' i l a prise et on 
l 'attend au m o m e n t o ù i l r e p a r a î t r a à la surface. 
I l serait t r op l o n g de d é c r i r e toutes les c i rcons
tances q u i peuvent se rencont re r . 

« Lorsqu 'on est a r r i v é à p o r t é e d u phoque , 
on l u i lance u n ha rpon à crochets, auquel est 
a t t a c h é e une b o u é e (1). On voi t de suite si le pho
que a é t é a t te int , o u n o n . Dans le p r e m i e r cas, i l 
n'y a pas de temps à perdre : d è s que le phoque 
est b l e s sé , le chasseur do i t j e t e r la b o u é e hors 
du canot, sans q u o i , quand la corde aura i t é t é 
d é v i d é e , le phoque t i r e r a i t avec violence sur 
l 'embarcat ion, et l a f e r a i t f ac i l emen t chavirer . 
C'est là une des causes f r é q u e n t e s de la m o r t de 
beaucoup de G r o ë n l a n d a i s : le phoque e n t r a î n e 
l ' homme avec l u i , et s ' i l n 'y a dans le voisinage 
aucun autre chasseur q u i puisse ven i r à son se
cours, i l est p e r d u . Mais s ' i l pa rv ien t à se d é 
gager de la b o u é e , le plus grar id danger est 

|1)Les habitants delà Terre de Feu,qui se livrent aussi ;\ 
'.a chasse du phoque, se servent de harpons d'os {fig. 3G4). 

pas sé . I l se rencontre n é a n m o i n s parfois u n 
phoque courageux, q u i attaque le mince canot 
f a i t de peaux, le perce, et le chasseur est m e n a c é . 
de se noyer. Aussi peut-on b ien taxer cette 
chasse de p é r i l l e u s e . Le phoque e n t r a î n e - t - i l la 
b o u é e , i l l u i est d i f f i c i l e de la fa i re d i s p a r a î t r e 
sous l ' e au , et elle est t ou jou r s u n moyen de 
fa i re r e c o n n a î t r e la d i r ec t ion que l ' a n i m a l 
p r e n d ; on peut donc le suivre et l 'achever. 
D u reste, le phoque est b i e n t ô t é p u i s é soit par les 
blessures q u ' i l a r e ç u e s , soit par la lourde b o u é e 
q u ' i l t r a î n e a p r è s l u i . Quand on l 'a sous la m a i n , 
u n v io lent coup de po ing sur le nez l ' é t o u r d i t , 
a p r è s quo i on le perce à coups de couteau, et o n 
l ' a f fourche pour le t r a î n e r à la c ô t e . Si le phoque 
est pet i t , on le me t à l ' a r r i è r e du canot, a p r è s l u i 
avoir a t t a c h é une peti te b o u é e , a f in q u ' i l flotte, 
au cas o ù i l t endra i t à tomber a u f o n d . E s t - i l 
grand, on le t r a î n e aux c ô t é s d u c a n o t ; on l u i 
attache une 'grande b o u é e , afin de pouvo i r l'aban* 
donner sans danger, si une autre proie se m o n 
t r a i t . E n p rend-on plusieurs, on les r é u n i t au 
premier . U n heureux chasseur peut ainsi r a p 
por ter à là fois quatre ou c i n q phoques. » 

Outre l ' h o m m e , le phoque a encore u n enne
m i b ien dangereux dans l'orque ou é p a u l a r , que 
les G r o ë n l a n d a i s et les Normands appel lent le 
maître des phoques. On voi t souvent les phoques 
f u i r en grand nombre devant ce c é t a c é , cher
chant à gagner d ' é t r o i t s bras de mer ; i ls courent 
m ê m e à terre en cas de danger. L ' é p a u l a r l eu r 
inspire plus de te r reur que l ' h o m m e ; car on a 
v u des phoques poursuivis par leur t e r r i b l e 
ennemi arr iver sur des chasseurs. Les G r o ë n -

' landais d é t e s t e n t na ture l lement l ' o rque , parce 
q u ' i l é l o i g n e les phoques. L 'ours blanc f a i t aussi 
la chasse aux phoques, et sait par fa i tement s'en 
rendre m a î t r e . E n f i n , les grands poissons car-
nassiers peuvent aussi devenir dangereux pour 
les jeunes phoques. 

Usages e t p r o d u i t s . — Les peuplades d u 
N o r d u t i l i sen t le phoque tout ent ier , et non-seu
lement son hu i l e et sa peau, comme nous, o u sa 
viande, comme les S u é d o i s et les N o r w é g i e n s , 
mais eneore ses boyaux, qu ' i l s mangent ou don t 
i ls f o n t des vi tres, des habits et des r ideaux , 
a p r è s les avoir soigneusement n e t t o y é s et l i s sés . 
U n pardessus de cette substance, le capisad o u 
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f o u r r u r e d ' in tes t in , est t r è s - e s t i m é des G r o ë n l a n 
dais, car i l est i m p e r m é a b l e . Le sang de l ' ani 
m a l , m ê l é à de l 'eau de mer , sert à fa i re de la 
soupe ; d'autres fo is , on le laisse geler, et i l 
passe alors pour une fr iandise ; o u bien encore, 
a p r è s l 'avoir c u i t , on en confect ionne des g â 
teaux ronds, que l 'on f a i t s é c h e r au solei l , et que 
l 'on garde pour les manger en temps de disette. 

Les cô te s servent pour é t e n d r e les peaux, ou 
sont converties en clous; les omoplates devien
nent des b ê c h e s , et les tendons, des cordes d'arc. 

L a viande, l ' hu i l e et la peau des phoques sont 
aussi pour les G r o ë n l a n d a i s le plus c la i r d u p r o 
fit de leur chasse. 

LES STEMMATOPES—S TE MM A TOP US, 

Die Mûtzenrobbe. 

Caractères. —Les stemmatopes sont remar
quables par l 'organe que porte le m â l e au-des
sus d u nez, organe q u i consiste en une grosse 
ampoule en fo rme de c r ê t e ou de casque, et 
dont le d é v e l o p p e m e n t est sur tout c o n s i d é 
rable pendant l ' é p o q u e des amours. Leurs m e m 
branes interdigi tales s ' é t e n d e n t au de là des 
ongles, sous fo rme de lobes ar rondis . 

LE STEMMATOPE A CASQUE — STEM M A TOP US 
CRISTATUS. 

Die Klappmùtze ou Mûtzenrobbe, The Crested Seal. 

Caractères. — C'est avec raison qu'on a sé
p a r é ce phoque des e s p è c e s p r é c é d e n t e s , car 
l ' un de ses c a r a c t è r e s en f a i t l ' ê t r e le plus s ingu
l ie r de la f a m i l l e . L e m â l e peut à v o l o n t é gonf ler 
la peau de sa t ê t e , de m a n i è r e à en f o r m e r une 
vessie saillante, m a r q u é e d 'un s i l lon m é d i a n . ' 
Quand cette vessie est pleine d 'air , elle f o r m e 
depuis le bou t d u museau jusqu ' au d e l à des 
yeux u n sac de 33 cent, de l o n g et de 25 cent. 
de haut , q u i recouvre en avant les narines et 
s ' é t end sur la par t ie a n t é r i e u r e de la t ê t e comme 
u n casque. Lorsque cette vessie est v ide , on ne 
voi t à sa place q u ' u n s i l l on , q u i partage 'le nez 
en deux parties. 

Le stemmatope à casque est l ong de 2 m 30 à 
2 f f i ,60 . I l a la t ê t e grande, le museau gros et 
obtus ; son corps ressemble à celui des autres 
phoques. Les mains paraissent ob l iquement 
t r o n q u é e s , ce q u i t i en t à ce que les doigts vont 
en d iminuan t de longueur à pa r t i r d u p r e m i e r ; 
les pattes p o s t é r i e u r e s sont comme é c h a n c r é e s , ' 
les t ro is doigts d u m i l i e u é t a n t plus courts que 
les deux plus externes. Les ongles des membres 
a n t é r i e u r s sont fo r t s , r e c o u r b é s , a c é r é s , concaves 

sur l eu r face i n f é r i e u r e ; ceux des membres pos
t é r i e u r s sont droi t s , mousses, et c o m p r i m é s la 
t é r a l e m e n t . L a queue est cour te et large. 

Par sa d e n t i t i o n , le s temmatope o u phoque à 
casque se rapproche des macrorhines ou élé
phants marins. Ces deux e s p è c e s sont de tous 
les p h o c i d é s celles q u i on t le moins grand 
nombre d' incisives; l ' é l é p h a n t m a r i n peut aussi 
gonf le r à v o l o n t é certaines parties de sa t ê te : 
aussi plusieurs natural is tes les ont-ils tous deux 
r é u n i s en u n m ê m e g r o u p é . Le stemmatope à 
casque a quatre incisives à la m â c h o i r e s u p é 
r i e u r e , deux à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , une ca
nine et c i n q mola i res . Les incisives sont courtes, 
mousses, é c a r t é e s les unes des autres; les ca
nines sont t r è s - f o r t e s ; les molaires vont en aug
mentan t de grandeur d'avant en a r r i è r e . 

L ' â g e i n f l u e u n peu sur l a couleur d u pelage ; 
mais les var ia t ions sont t r è s - b o r n é e s . Les ani 
maux adultes sont d 'un blanc sale ou d 'un blanc 
gr is , avec des taches b r u n f o n c é et b r u n fauve, 
plus s e r r é e s sur le dos que sous le ventre. Le 
f r o n t et le museau sont noi rs ; la nuque est d'un 
b r u n no i r , avec des taches blanc g r i s â t r e ; les 
pattes et la queue sont d ' u n b r u n n o i r sans 
taches. Les jeunes ind iv idus on t des teintes plus 
claires, et les taches f o n c é e s sont plus petites. 
Ceux de deux ans sont presque e n t i è r e m e n t 
blancs jusqu 'au m i l i e u d u dos. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o n peut 
regarder le s temmatope à casque c o m m e rep ré 
sentant, dans les mers d u N o r d , le gigantesque 
m a c r o r h i n e ou é l é p h a n t m a r i n des r é g i o n s aus
trales. I l est c o m m u n au G r o ë n l a n d et à Terre-
Neuve ; p lus rare sur les c ô t e s occidentales d'Is
lande, et sur les cô t e s septentrionales de la Nor
w è g e : on ne le t rouve pas sur les c ô t e s sud de 
la mer d u N o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce n'est que 
pendant les mois d ' a v r i l , de m a i et de j u i n que 
cet a n i m a l s 'approche d u r ivage p o u r y mettre 
bas; le reste de l ' a n n é e , i l le passe en pleine mer, 
de p r é f é r e n c e au voisinage des banquises et des 
montagnes de glaces, sur lesquelles i l a ime à se 
reposer. D u mois de septembre au mois de mars, 

i l est abondant dans le d é t r o i t de Dav i s ; puis, 
i l se d i r i ge vers le sud, et y rev ien t en j u i l l e t . 

Le stemmatope à casque est sociable comme 
tous les p h o c i d é s . Chaque m â l e a avec l u i p l u 
sieurs femelles ; et cependant , au m o m e n t d u r u t 
i l l i v re aux autres m â l e s des combats a c h a r n é s ' 
On ne c o n n a î t n i l ' é p o q u e du r u t , n i l a d u r é e 
de la gestation ; on sait seulement q U e l a f 

mel le met bas en a v r i l sur u n g l a ç o n flottant 
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Fig. 365. Le Macrorhine éléphant. 

qu'elle n'a q u ' u n pe t i t par- p o r t é e , que ce lu i -c i 
naî t dé j à t r è s - d é v e l o p p é , et les yeux ouverts ; et 

que la m è r e reste avec l u i , sur la te r re , jusque 
vers le mois de j u i n . 

Le stemmatope à casque ressemble aux autres 
phoques par sa m a n i è r e de vivre ; i l en a le r é 
gime, les m œ u r s , les habi tudes, et i l a les m ê m e s 
ennemis à c ra indre . 

Chasse. — Gomme on le comprendra faci le
ment, cet an ima l est sur tou t poursu iv i par les peu
plades dans le voisinage desquelles i l habi te ; les 
p ê c h e u r s de baleines ne le chassent que t r è s - r a 
rement. Les G r o ë n l a n d a i s d is t inguent parfai te
ment le m â l e de la femel le ; i ls appellent le pre
mier nesaursalik ou neitsersoak, c ' e s t - à - d i r e sac au 
nez ; ils n o m m e n t les femelles et les jeunes ka-
kordak. 

Usages et p r o d u i t s . — L a cha i r de cette es
p è c e , son la rd et ses tendons sont u t i l i s é s . Les 
G r o ë n l a n d a i s s 'habi l lent avec sa peau. Ses m e m 
branes et ses intestins servent à f ab r ique r des 
vitres, et des cordages pour les pirogues. 

LES MACRORHINES — MA CBORHINUS. 

Die Rùsselrobbe, The Sea Eléphants. 

Caractères. — Les macrorhines ou phoques à 
trompe, é l é p h a n t s ma r in s , comme on les a q u e l 
quefois n o m m é s , on t la d e n t i t i o n des s temmato-
pes, à p e u p r è s la m ê m e f o r m e de pieds, mais i ls 

en d i f f è r e n t en ce que les narines se p ro longent 
et f o r m e n t une sorte de petite t rompe mob i l e . 

Ce genre, comme le p r é c é d e n t , ne repose que 
sur une e s p è c e . 

LE MACRORHINE ÉLÉPHANT — MJCRORHWUS 
ELEPHANT1NVS. 

\Der See Eléphant, die Rùsselrobbe, The Sea Eléphant. 

Dampier estle premier qui, au commencement 
d u s ièc le dernier , f i t c o n n a î t r é cette e s p è c e . 
A p r è s l u i , l ' ami ra l Anson , Pernet ty , Mol ina et 
sur tout P é r o n en on t d o n n é de bonnes descrip
t ions. Les premiers navigateurs le n o m m e n t 
lion de mer, les autres loup de mer, phoque-élé
phant, phoque à trompe. Les Chinois l 'appellent 
lame, les insulaires de la mer d u Sud morunga. 

C a r a c t è r e s . — Le macrorh ine é l é p h a n t o u 
é l é p h a n t m a r i n , est le g é a n t de la f a m i l l e des 
p h o c i d é s . La p lupa r t des noms q u i l u i ont é t é 
d o n n é s , sont par fa i tement choisis ; son nez se 
prolonge en une t rompe d 'environ 30 cent. 
de long , q u i rappelle tout à f a i t celle de son h o 
monyme terrestre , mais cet a t t r i b u t d i s t i n c t i f 
n'existe que chez le m â l e q u i a d é p a s s é sa 
t r o i s i è m e a n n é e , et ne se mont re que quand 
l ' an ima l est e x c i t é . A u repos, la t rompe est flas
que et pendante en avant de la l èv r e s u p é r i e u r e ' 
les narines, q u i se t rouven t à son e x t r é m i t é , pa 
raissent c o m p r i m é e s , et p l a c é e s sur le museau, 
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comme chez la femel le . Le macrorh ine é l é p h a n t 
a do 6 à 8 m è t r e s et m ê m e 10 de l ong , et 
de 5 à 7 m è t r e s de c i r c o n f é r e n c e ; la femelle est 
toujours plus peti te . Sans ê t r e longs, ses m e m 
bres sont forts et v igoureux. Les pattes de de
vant se t e rminen t par c i n q ongles, petits et 
forts ; celles de d e r r i è r e par deux grands lobes, 
t r è s - l a r g e s , s é p a r é s par trois autres lobes plus 
petits, et tous d é p o u r v u s d'ongles. La queue est 
courte, épa i s se , conique. Le corps est recouvert 
de soies courtes, assez roides et luisantes ; le 
duvet manque c o m p l è t e m e n t . L a couleur varie 
un peu suivant l ' âge et le sexe. Le m â l e est 
gris v e r d â t r e ou gris b leu , quelquefois b r u n 
f o n c é ; le dos est tou jours plus f o n c é que le 
ventre. L a femelle a le dos d 'un b r u n ol ive 
f o n c é , les flancs d 'un b r u n jaune. Les jeunes 
ont le dos d 'un gris f o n c é , avec les flancs plus 
clairs, le ventre blanc j a u n â t r e , les pattes, les 
moustaches et les ongles noirs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re de dis
persion d u macrorhine é l é p h a n t est comprise en
tre le 3 5 ° e t le 62° de lat i tude australe. I l n'est rare 
nul le part, dans toute l ' é t e n d u e de cette zone. On 
le trouve à la pointe m é r i d i o n a l e de l ' A m é r i q u e , 
comme aux î les Sandwich , à l ' î le de V a n Diemen, 
à la N o u v e l l e - Z é l a n d e , et dans les î les de l ' océan Pa-
c i f i q u e . i l est surtout a b o n d a n t à Kingshunle rs et 
dans les autres î les du d é t r o i t de Bass. I l descend 
vers le sud j u s q u ' à la Terre du r o i Georges. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e macro
rh ine à t rompe a les m ê m e s m œ u r s que les ota
ries et les a r c t o c é p h a l e s . Chaque a n n é e , i l en
t reprend des voyages : i l descend vers le sud, ou 
remonte vers le" nord , suivant les saisons. Les 
ind iv idus faibles ou malades restent en a r r i è r e ; 
les autres voyagent en c o m m u n . I ls a r r ivent en 
Patagonie en septembre et en octobre , quelque
fois d é j à en j u i n , et par ten t pour le sud à la fin 
de d é c e m b r e . E n é t é , ils se t iennent dans la 
mer ; en hiver , ils se rendent sur la terre f e rme , 
où ils vont à la recherche des l ieux vaseux et ma
r é c a g e u x o u des eaux douces. 

Leurs grands t roupeaux se divisent en f a 
mi l les , chacune de deux à c i n q ind iv idus . Ceux-
c i sont tou jours les uns p r è s des autres, et on les 
rencontre souvent dormant ensemble dans la 
vase ou dans les roseaux. 

Quand la chaleur est fo r t e , i ls se r a f r a î c h i s s e n t 
en se je tan t sur le dos d u sable m o u i l l é , et i ls 
f inissent par ressembler à des tas de ter re , b ien 
plus q u ' à des an imaux vivants . I l s rappe l len t par 
beaucoup de points les pachydermes ; c o m m e 
eux, i ls a iment l 'eau douce d 'une f a ç o n e x t r ê m e ; 

c o m m e eux, i ls se r o u l e n t dans ia vase avec vo
l u p t é ; c o m m e eux enf in , ils restent volontiers à 
une m ê m e place. 

Tous leurs mouvements à terre sont t r è s - m a 
ladroi t s . L e u r marche est t r è s - d i f f i c i l e . I l s avan
cent, comme les phoques, en se recourbant et en 
s 'allongeant a l ternat ivement . Quand ils sont bien 
gras, leur corps t r emblo t t e à chaque mouve
ment , c o m m e le f e ra i t une vessie gigantesque, 
r e m p l i e de g e l é e . A p r è s avoir f a i t v ing t ou trente 
pas, i ls sont é p u i s é s et f o r c é s de se reposer; 
cependant, ils gravissent des coll ines de sable de 
5 à 7 m è t r e s de haut , et s u p p l é e n t à l 'agil i té 
q u i leur manque par de la p e r s é v é r a n c e et de la 
patience. 

I l en est au t remen t dans l 'eau : i ls nagent et 
p longent à m e r v e i l l e ; i ls se re tournent brus
quement ; do rment t r a n q u i l l e m e n t c o u c h é s sur 
les coudes ; chassent avec a g i l i t é et adresse les 
poulpes et les poissons d o n t i ls se nourrissent ; 
parviennent m ê m e à s 'emparer des oiseaux, par 

j exemple des p ingou ins . I l s avalent aussi des 
pierres. Foerster t rouva dans l 'estomac d 'un de 
ces an imaux douze galets ronds , ayant chacun 
le vo lume des deux poings, et si lourds q u ' i l ne 
pouvai t comprendre c o m m e n t les parois du vis
c è r e avaient p u suppor ter u n pa re i l fardeau. 

L ' é l é p h a n t m a r i n est m a l p a r t a g é sous le rap
p o r t des sens. A terre i l ne vo i t b ien que de 
p r è s ; son o u ï e est mauvaise ; son toucher est 
r endu obtus par l ' é p a i s s e couche de graisse qu i 
enveloppe son corps ; son odora t n'est que t r è s -
peu d é v e l o p p é . C'est u n a n i m a l stupide, qu ' i l 
est t r è s - d i f f i c i l e de fa i re sor t i r de son repos. On 
le d i t doux et pac i f ique , car o n ne l 'a jamais vu 
fond re sur u n h o m m e , sans avoir é t é longtemps 
e x c i t é . On peut se ba igner au m i l i e u de ces ani
maux , et d 'autres peti ts phoques nagent en sû
r e t é p a r m i eux. Pernet ty assure que ses mate
lots monta ien t sur les é l é p h a n t s m a r i n s comme 
sur des chevaux et qu ' i l s les a igu i l lonna ien t à 
coups de couteau lo rsqu ' i l s a l la ient t r op lente
men t . 11 raconte q u ' u n p ê c h e u r anglais avait pris 

un m a c r o r h i n e é l é p h a n t en a f fec t ion et l 'avait pro
t é g é contre ses camarades de p ê c h e . Cet i n d i v i d u 
v é c u t en pa ix , pendant q u ' o n t u a i t les autres à ses 
c ô t é s . Le p ê c h e u r s 'approchai t de l u i chaque 
j o u r , le caressait, et, en quelques m o i s , i l l 'avait 
assez a p p r i v o i s é p o u r q u ' i l le v î t a c c o u r i r à son 
appel, q u ' i l p û t l u i caresser le dos, et l u i four

rer le bras dans la gueu le . Malheureusement le 
p ê c h e u r se p r i t de quere l le avec ses compagnons 
et ceux-ci se v e n g è r e n t en é g o r g e a n t son f a v o r i ' 

L a saison des amours , q u i dure d u mois ri» 
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septembre au mois de janv ie r , apporte u n peu 
d 'an imat ion p a r m i ces an imaux . Les m â l e s com
battent avec acharnement pour la possession des 
femelles, b ien que cel les-ci soient de beaucoup 
plus nombreuses. I l s fondent l ' u n sur l ' au t re , en 
faisant entendre des grognements et une sorte 
de roucoulement . I l s gonf lent leur t r ompe , ou
vrent la gueule, et se morden t . I l s f o n t preuve 
d'une t r è s - g r a n d e i n sens ib i l i t é ; car, quoique gra
vement b l e s s é s , quo iqu ' i l s aient pe rdu u n œ i l 
dans la lu t te , i ls con t inuen t à combat t re , et ne 
s ' a r r ê t e n t q u ' é p u i s é s . Leurs blessures, d u reste, 
gué r i s sen t avec une r a p i d i t é incroyable . I l est 
t r è s - r a r e aussi q u ' u n des combattants succombe 
dans u n de ces duels. Tous les v ieux m â l e s ont 
le corps couvert de cicatrices, et l ' on n 'en trouve 
pas u n sur m i l l e dont la peau n 'a i t é t é d é c h i r é e . 
Les femelles assistent en spectatrices i n t é r e s s é e s 
à ces.batailles. Elles suivent, sans r é s i s t a n c e , le 
vainqueur dans la mer , et y r e ç o i v e n t ses ca
resses. 

Dix mois a p r è s l ' accouplement , o rd ina i rement 
en j u i l l e t ou en a o û t , l a f emel le met bas : en Pa

tagonie, c'est au commencemen t de novembre, 
un mois envi ron a p r è s l ' a r r i v é e de l ' e spèce dans 
ces parages. Les n o u v e a u - n é s on t de l m , 3 0 à 
l m , G 0 de long , et p è s e n t envi ron 35 k i l o g r . ; l eur 
m è r e ne les allaite que pendant h u i t semaines. 
Durant tou t ce temps, l a femelle reste à terre , 
sans r i en manger . A h u i t j ou r s , le pe t i t a c r û ' d e 
plus d 'un m è t r e ; son poids a a u g m e n t é de m o i 
t ié . A quinze j ou r s , les p r e m i è r e s dents appa
raissent ; à quat re mois , la den t i t ion est c o m 
plè te . Plus le pe t i t g randi t , plus la m è r e ma i 
gr i t , car elle ne se n o u r r i t que de sa graisse. 

A six ou sept semaines, le pe t i t est m e n é à 
l'eau. Toute la t roupe s ' é l o i g n e lentement d u r i 
vage, et s'avance u n peu plus chaque j o u r vers 
la pleine mer . L e mac ro rh ine é l é p h a n t reste là 
j u s q u ' à la saison d u r u t , pour commencer alors 
un nouveau voyage. Les jeunes suivent le grand 
troupeau, mais au b o u t de quelques mois , les 
vieux les chassent. 

A trois ans, la t r o m p e a p p a r a î t chez le m â l e ; 
elle s ' a cc ro î t plus en é p a i s s e u r qu ' en longueur . 
A v ing t o u v i n g t - c i n q ans, ces an imaux sont dans 
la vieillesse. Les p ê c h e u r s ne croient pas qu 'on 
en t rouve q u i aient plus de t rente ans. 

Chasse. — L ' h o m m e poursu i t cette e s p è c e 
pa r tou t o ù i l la t rouve . A u t r e f o i s , ces phoques 
vivaient en s û r e t é dans leurs î les d é s e r t e s , mais 
maintenant , i ls y sont c h a s s é s r é g u l i è r e m e n t , et 
leur n o m b r e va tous les j o u r s en d é c r o i s s a n t . 
Les sauvages ne pouvaient s'emparer que de 

ceux que la t e m p ê t e faisait s ' é c h o u e r sur le r i 
vage. Ils accouraient vers le malheureux an imal , 
une torche a l l u m é e à la m a i n , et la l u i i n t r o d u i 
saient dans la gueule, j u s q u ' à ce q u ' i l m o u r û t 
a s p h y x i é . Chacun alors arrachai t u n morceau ; 
et la bande restait l à , mangeant et do rman t , 
tant q u ' i l y avait encore quelque chose à d é v o 
rer . Les peuplades les plus ennemies vivaient en 
paix a u p r è s d'une tel le charogne ; mais le fest in 
fini, les guerres et les meurtres r e c o m m e n ç a i e n t 
l eur cours. 

Les p ê c h e u r s e u r o p é e n s tuen t les é l é p h a n t s 
marins avec des lances longues d 'envi ron 5 m è 
tres : i ls saisissent l ' instant o ù l ' an imal lève le 
pied gauche, pour l u i en percer le c œ u r . Cette 
chasse n'est pas tou t à f a i t sans danger. Quelque 
pacifiques que soient ces enfants de la mer , par
fois i ls se d é f e n d e n t . Les femelles ne r é s i s t e n t 
jamais , elles f u i e n t , e t , lorsque la re t ra i te leur est 
c o u p é e , elles regardent t o u t au tour d'elles avec 
d é s e s p o i r et p leurent : « J 'ai v u , d i t Peron , une 
jeune femel le verser des larmes abondantes : u n 
grossier mate lo t s'amusait à l u i casser les dents 
à coups de rame. Je fus pris de compassion pour 
cette malheureuse b ê t e ; sa bouche é ta i t pleine 
de sang, et les larmes coulaient de ses yeux. » 

Les macrorhines à t rompe ne se d é f e n d e n t pas 
l ' u n l 'autre en cas de danger ; ils t é m o i g n e n t de 
la plus parfai te i n d i f f é r e n c e , et ne s ' a p e r ç o i v e n t 
pas, d i r a i t - on , de ce q u i se passe autour d'eux. 
Ceux q u i sont fo r t ement b le s sés ne se sauvent 
pas à la mer ; i l s s 'enfoncent p l u t ô t dans l ' i n t é 
r i eu r des terres, se couchent contre u n rocher 
ou u n tronc d'arbre, et y attendent la m o r t . I l s 
f o n t de m ê m e lorsqu' i ls sont vieux ou malades. 

U n chasseur prudent peut ê t r e e f f r a y é en 
voyant les é l é p h a n t s mar ins ouvr i r la gueule, le 
menacer de leurs dents ; mais ces an imaux sont 
t rop lourds pour pouvoi r ê t r e dangereux. Peron 
d i t que les Angla is les transpercent, a f in que 
leur sang s ' é c o u l e , car l ' hu i l e en est alors me i l 
leure. On peut les tuer d 'un seul coup de b â t o n 
sur le nez. Des matelots grossiers, h a b i t u é s au 
sang et au massacre, courent au m i l i e u d u t r o u 
peau, et assomment un an ima l a p r è s l 'autre. 

Les chasseurs de phoques f o n t aussi des car
nages sans n o m de ces c r é a t u r e s sans d é f e n s e . 
« A m i d i , d i t C o r é a l , j e me rendis à terre avec 
quarante hommes . Nous e n t o u r â m e s les loups 
de mer , et en une demi-heure nous en avions 
a s s o m m é quatre cents. » Les gens de M o r t i m e r 
t u è r e n t en h u i t jours douze cents de ces an i 
maux ; i ls auraient a t te int faci lement le c n n ï r e 
de plusieurs m i l l e , s'ils avaient c o n t i n u é leur 
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chasse. Cela se passait au commencement du 
s i èc l e . A u j o u r d ' h u i , les macrorh ines à t r ompe 
on t te l lement d i m i n u é , q u ' u n é q u i p a g e est heu
reux quand , dans une campagne, i l peut en tuer 
cent ou deux cents. 

i sages e t p r o d u i t s . — Le macrorh ine é l é 
phan t est pour l ' homme d'une u t i l i t é assez con
s i d é r a b l e . Sa cha i r cependant n 'a pas grande 
valeur ; elle est no i re , huileuse, immangeable-
Le c œ u r , quoique du r et indigeste, est assez 
du g o û t des p ê c h e u r s ; mais ce que ces hommes 
peu dé l i ca t s est iment sur tout , c'est le fo ie , b ien 
que ce mets, à ce que l 'on p r é t e n d , les plonge 
pour plusieurs heures dans une somnolence i n 
vinc ib le . L a langue sa lée est le me i l l eu r morceau 
de la b ê t e . 

L a graisse f r a î c h e passe aux yeux des p ê c h e u r s 
pour u n excellent r e m è d e , et, comme les plaies 
des macrorhines g u é r i s s e n t t r è s - r a p i d e m e n t , ils 
l ' emploient pour g u é r i r les blessures. 

La peau, avec ses poils roides et courts, ne 
peut servir de f o u r r u r e ; mais on l 'emploie à 
recouvrir des caisses, à fa i re des hamacs ; on 
l 'u t i l i sera i t mieux enf"" ~'"is grandes 
peaux n ' é t a i e n t —• nar 
suite des **: ^uDreus . 

couvertes. Mais la chair et la peau sont peu de 
chose re la t ivement à la graisse ; celle-ci est t r è s -
abondante, et i l est fac i le d 'en ext ra i re de l ' hu i l e . 
U n f o r t i n d i v i d u en f o u r n i t de 700 à 750 k i l o g r . ; 
la couche graisseuse s o u s - c u t a n é e a p r è s de 
30 cent, d ' é p a i s s e u r . 

D è s que les an imaux sont m o r t s , les matelots 
les d é p o u i l l e n t , d é t a i l l e n t la graisse en longues 
l a n i è r e s , coupent celles-ci en plus petits mor
ceaux, qu ' i l s j e t t en t dans une é n o r m e c h a u d i è r e , 
p l a c é e sur un feu doux, et recuei l lent dans 
des bar i ls p r é p a r é s à cet effet l ' hu i le claire, 
inodore , excellente à tous les points de vue, que 
p r o d u i t la graisse. Ce t rava i l s 'effectue si rapide
m e n t , que d i x hommes peuvent recue i l l i r par 
j o u r 15 q u i n t a u x d ' h u i l e . E n Angle ter re , un 
gal lon, c ' e s t - à - d i r e env i ron 4 k i l o g r , de cette 
substance, vaut 7 f r . 50 de no t re monnaie. Ce 
gain , q u i n'est po in t en r a p p o r t avec la difficulté 
de la chasse, est la cause de la d ispar i t ion des 
é l é p h a n t s mar ins . Ces m a l h e u r e u x animaux ne 
peuvent, comme les baleines, se r é f u g i e r dans les 
parties inabordables de la m e r ; i ls ne peuvent 
f u i r leur sort, ; i ls sont c o n d a m n é s à attendre 
que le dernier d 'entre eux a i t s u c c o m b é sous les 
coups de l ' h o m m e . 

L E S T R I C H E C H I b i , ^ ' C H E C H I . 

LHe Morsen, The Morses. 

C a r a c t è r e s . — Avec la f o r m e g é n é r a l e des 
phoques, les t r i c h é c h i d é s ou morses on t des ca
r a c t è r e s q u i j u s t i f i e n t p le inement leur s é p a r a t i o n 
en f a m i l l e . L e u r face est plus courte que celle 
des p h o c i d é s ; leur museau est plus é l a r g i , et 
leurs molaires ont une t ou t autre c o n f o r m a t i o n . 
I ls manquent d'incisives i n f é r i e u r e s à l ' é t a t 
adul te , et leurs canines s u p é r i e u r e s sont for tes , 
a l l o n g é e s , et sortent de la bouche comme deux 
puissantes d é f e n s e s . 

Cette f a m i l l e ne comprend q u ' u n genre. 

LES MORSES — TRICBECHUS. 

Die Morsen, The Morses. 

Caractères. — Les morses ont le corps al
l o n g é , é p a i s ; le cou t r è s - c o u r t ; les membres 
courts , saillants en bas et en dehors ; c inq 
doigts aux pattes, mun i s d'ongles courts et ob
tus ; une queue r é d u i t e à u n lobe c u t a n é , i n s i 
gn i f i an t . L e u r t ê t e est su r tou t c a r a c t é r i s t i q u e : 

elle est r e la t ivement pet -onde et épaiss ie . 
Le museau est t r è s - c o u r t , l a i ë o et obtus ; la lè
vre s u p é r i e u r e , charnue et é c h a n c r é e , porte des 
moustaches, f o r m é e s de poi ls ronds , aplatis, cor
n é s , d i s p o s é s sur onze o u douze rangs, dont les 
plus fo r t s o n t l ' é p a i s s e u r d 'une p l u m e de cor
beau, et sont longs de 5 à 8 cent . Ces poils vont 
en augmen tan t d 'avant en a r r i è r e . I l s ont les 
narines semi -c i r cu la i r e s ; de pet i t s yeux b r i l 
lants, à p u p i l l e ronde , p l a c é s t r è s en a r r i è r e ; et 
des oreil les sans p a v i l l o n , s 'ouvrant à la partie 
p o s t é r i e u r e de l a t ê t e . 

L a d e n t i t i o n est é g a l e m e n t remarquable : 
deux é n o r m e s canines, de 60 à 80 cent , de long, 
f o n t sai l l ie hors de la bouche chez les adultes, 
et r emplacen t les six incisives et les deux cani
nes que l ' on v o i t chez les t o u t jeunes morses. 
Les incisives i n f é r i e u r e s t o m b e n t dans les pre
miers j o u r s de l a v ie , puis les s u p é r i e u r e s et 
seulement alors les canines se d é v e l o p p e n t . A 
la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , l a p r e m i è r e d e n t p e r s i » 
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Fig. 366. Le Morse cheval marin. 

tante est aussi c o n s i d é r é e comme canine, car 
elle d i f fè re des mola i res . Celles-ci sont au n o m 
bre de c i n q chez le j eune morse, à la m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e ; mais les molaires p o s t é r i e u r e s t o m 
bent de bonne heure , et chez les ind iv idus t r è s -
âgés, on ne t rouve à c ô t é de la d é f e n s e que deux 
vér i tab les molaires . A la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , i l 
y a quatre molaires , dont la d e r n i è r e , la plus 
petite, tombe aussi de bonne heure . Les d é f e n s e s 
sont d 'abord creuses; mais elles deviennent 
c o m p l è t e m e n t massives en vieil l issant. Elles sont 
r e c o u r b é e s en dehors et un peu en dedans. 

La colonne v e r t é b r a l e comprend 7 v e r t è b r e s 
cervicales mobi les , 14 dorsales, 6 lombaires , 
l s ac rées et 8 ou 9 caudales. I l y a 9 paires de 
:ô tes vraies, et 5 de c ô t e s fausses. L 'omopla te 
îst mince ; l ' h u m é r u s et le f é m u r sont courts et 

b r i s . 
L a femel le a quatre mamelles inguinales . 
L ' e s p è c e type de ce genre est : 

B r e h m 

LE MORSE CHEVAL MARIN — TRICHECHUS 
ROSMARINVS. 

Das Waîross. 

Considérations historiques. — NOUS avons 
des documents assez nombreux sur l 'h is to i re du 
morse ; les anciens naturalistes d é j à en f o n t men
t i o n . A l b e r t le Grand en donna une descr ip t ion, 
à laquel le , t rente ans plus t a rd , le c é l è b r e é v ê q u e 
n o r w é g i e n , O l a û s Magnus , n 'avait presque r i en 
à a jou te r ; mais la fable se t rouve f r é q u e m m e n t 
m ê l é e à leurs r é c i t s . 

A l b e r t le Grand d i t q u ' i l existe dans les mers 
d u N o r d u n grand éléphant-baleine, de 2 à 3 
pieds de long , q u i a des d é f e n s e s d i r i gée s en bas, 
et dont i l se sert pour se suspendre aux rochers 
et po i r combat t re . Les p ê c h e u r s s 'approchent 
de l ' an imal quand i l est e n d o r m i , l u i d é t a c h e n t 
la peau de la queue, y passent une corde, qu ' i l s 
attachent solidement à u n rocher, et lancent 
alors des pierres à l ' a n i m a l . Celui-ci pour s'en-

I I - 201 
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f u i r est ob l igé de sor t i r de sa peau , q u ' i l aban
donne, et se p r é c i p i t e à la mer , où on le p rend 
é p u i s é et à demi mor t . De son cu i r , on fa i t des 
courroies, que l 'on vend à la fo i re de Cologne. 

Olaùs Magnus d é c r i t cet an imal sous le n o m 
de mors; i l raconte q u ' i l se sert de ses d é f e n s e s 
pour g r imper le long des saillies de roche r s , 
comme le l ong d'une é c h e l l e ; q u ' i l se laisse 
rouler d u haut des falaises dans la mer , à moins 
q u ' i l ne s'endorme suspendu à un rocher . 

U n é v ê q u e de D r o n t h e i m f i t saler la t ê t e d 'un 
morse, et l 'envoya à Rome, en 1520, au pape 
L é o n X . Cette t ê t e f u t d e s s i n é e à Strasbourg, et 
Gessner en donna une descript ion assez exacte. 

U n Russe, et le seigneur d 'Herberstain, ambas
sadeur i m p é r i a l à Moscou, au commencement 
du se i z i ème s i è c l e , p u b l i è r e n t une description 
suffisante de cet an imal . Ils disent que les t r o u 
peaux de morses posent des sentinelles; qu 'on 
les chasse pour se procurer leurs dents, avec 
lesquelles les Turcs , les Tartares et les Russes fon t 
des gardes d ' é p é e s e t d e poignards t r è s - p r é c i e u s e s . 

E n f i n , Martens, de Hambourg , observa l u i -
m ê m e le morse en l i be r t é dans la mer Glaciale, 
et publ ia ses observations, q u i sont exactes. A 
par t i r de ce moment , les m a t é r i a u x augmentent ; 
et nous connaissons parfa i tement maintenant la 
s t ructure , les habitudes du morse , la m a n i è r e 
dont on le chasse, g r â c e sur tout à Scoresby, à 
Cook, à Parry et à Kane. C'est à leurs observa
tions que nous emprunterons en part ie ce que 
nous avons à di re de cette e s p è c e . 

C a r a c t è r e s . — U n morse adulte a de 6 à 
7 m è t r e s de long , de 3 m , 3 0 à 4 m è t r e s de cir
c o n f é r e n c e au niveau des é p a u l e s , et p è s e de 
750 à 1,500 k i l o g r . De tels morses cependant 
sont rares a u j o u r d ' h u i ; et l ' on n 'en t rouve plus 
o rd ina i rement que de 3 m , 30 à 4 m è t r e s de long . 

Le corps d u morse est recouvert d'une peau 
épa isse d 'envi ron 3 cent. ; son é p a i s s e u r au cou 
est encore plus grande. Les jeunes an imaux sont 
e n t i è r e m e n t couverts de poils soyeux, plus courts , 
plus roides, plus grossiers sur le dos que sous le 
ventre ; i ls n 'on t pas de duvet , et la plus grande 
part ie des soies tombe encore avec l ' âge . Les 
jeunes ind iv idus sont noirs ; mais, à mesure 
qu ' i l s vieil l issent, i ls deviennent b runs , r o u x , 
j a u n â t r e s , g r i s â t r e s , et en f in presque blancs. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e morse, 
ou cheval m a r i n , habi te encore a u j o u r d ' h u i une 
grande par t ie de l ' o c é a n Glacial a rc t ique . Son 
aire de dispersion comprend deux m o i t i é s , 
l 'une orientale, l 'autre occidentale. A l'est, on 
le rencontre sur tout dans la mer de B e h r i n g et 

le long des cô t e s d ' A m é r i q u e j u squ ' au Banc des 
Morses. Sur les c ô t e s asiatiques, on ne le trouve 
plus au-dessous du 60° d e g r é de la t i tude n o r d . La l i 
m i t e de sa stat ion occidentale est r e p r é s e n t é e par 
l ' embouchure de l ' I én i sé i . De là , on le rencontre 
par tou t et en grand nombre , sur tout à la Nou
vel le-Zemble, au Spi tzberg, sur les grands bancs 
de glace q u i sont entre cette î le et le G r o ë n l a n d , 
t ou t le l ong de la cô t e orientale de la part ie la plus 
septentrionale de l ' A m é r i q u e , dans les grands 
golfes, dans les baies de B a f f i n et d 'Hudson, jus
qu 'au Labrador . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les morses 
recherchent les endroits o ù l 'eau est à une t r è s -
fa ib le t e m p é r a t u r e , et é v i t e n t ceux que réchauf
fen t les eaux d u G u l f - S t r e a m . Lorsque la glace 
commence à fondre , i ls se r e t i r en t vers le nord. 

Jadis, i ls descendaient plus au sud ; ils a r r i 
vaient m ê m e ju squ ' aux c ô t e s d 'Europe , surtout 
de l a F i n n m a r k e t des î l e s d 'Orkney ; mais , depuis 
plusieurs s i è c l e s , on ne les y a plus vus. Leur 
nombre é t a i t aussi b ien plus c o n s i d é r a b l e qu ' i l 
n'est a u j o u r d ' h u i . Les anciens navigateurs par
lent de t roupeaux immenses qu ' i l s rencontraient. 
I ls assurent avoir v u de six à h u i t m i l l e i n d i 
vidus r é u n i s sur u n m ê m e po in t . A la fin du 
d i x - s e p t i è m e s i è c l e , l ' é q u i p a g e d ' u n navire pou
vai t , et cela dans la mer Glaciale d 'Europe, tuer 
neuf cents morses en l'espace de sept heures. 

Les morses ont beaucoup d u genre de vie des 
phoques. Gomme ceux-ci , i ls sont sociables, et 
se r é u n i s s e n t souvent en bandes innombrables. 
I ls passent t o u t l eur temps dans l 'eau lorsqu'ils 
sont é v e i l l é s ; mais, p o u r se reposer et pour dor
m i r , i ls abordent sur les plages plates ou sur les 
g l a ç o n s f lo t tants ; ils y demeuren t plusieurs jours 
de suite à l ' é p o q u e d u r u t et de la mise bas. 
Sur les banquises, on v o i t par fo is des troupeaux 
de deux cents morses , c o u c h é s sur le f lanc , ou 
assis et a p p u y é s sur leurs pattes de devant. 

Dans la mer , le morse nage avec une t rès-
grande a g i l i t é ; sur t e r r e , i l est l o u r d et fo r t 
m a l a d r o i t . U avance en ramassant et en al lon
geant a l te rna t ivement son corps, o u b ien en se 
t ou rnan t d ' u n c ô t é , puis d ' u n aut re . Ses dé fenses 
l u i sont alors d ' un g r and secours; elles l u i ser
vent à g rav i r les coll ines et les montagnes de 
glace. C'est à l 'aide des d é f e n s e s q u ' i l se c ram
ponne aux fentes et aux crevasses; i l les fixe so
l idement , puis contracte son corps sur u n poin t 
d ' a p p u i ; i l enfonce de nouveau ses dents un 
peu plus l o i n , se ramasse encore , et a r r ive 
ainsi à l ' endro i t q u ' i l a chois i p o u r se reposer 
Souven t , i l se f r aye avec ses d é f e n s e s u n c h * 
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m i n au travers des glaces, mais i l les use à ce 
t ravai l ; en sorte qu'elles perdent toute l eu r 
b e a u t é , lorsqu'elles ne sont pas c o m p l è t e m e n t 
d é t r u i t e s . Lorsque la f a i m le pousse, i l se laisse 
rouler des hauteurs dans la mer ; lorsque la plage 
est en pente douce, i l rampe len tement . On a d i t 
que les morses restaient parfois une quinzaine 
de jours sur terre , i m m o b i l e s , se reposant pares
seusement, sans prendre une mie t t e de n o u r r i 
ture. Cela m é r i t e con f i rma t ion ; mais i l est cer
tain que leur sommei l est t r è s - p r o f o n d . Souvent, 
on en a c r u mor t s , q u i n ' é t a i e n t qu 'endormis . 
On entend g é n é r a l e m e n t de l o i n les ronf lements 
du t roupeau. 

Les morses se nourr issent de peti ts an imaux 
marins de toute e s p è c e , su r tou t de crabes, de 
c r u s t a c é s , de mol lusques . Avec leurs d é f e n s e s , 
ils arrachent des rochers les coquillages q u i y 
a d h è r e n t et les avalent. Scoresby a t r o u v é dans 
leur estomac des crabes, des homards et des d é 
bris de jeunes phoques ; d'autres naturalistes 
ont r e n c o n t r é p a r m i les substances i n g é r é e s des 
pierres et des galets. Leurs c ro t t i i i s ressemblent 
à ceux des chevaux. 

Tant que le morse n'est pas e x c i t é , i l est pa
resseux et i n d i f f é r e n t . L à o ù i l n 'a pas encore 
appris à c o n n a î t r e l ' h o m m e , i l laisse ar r iver 
les canots sans bouger. Mais tou jours quel
ques-uns des membres d u t roupeau sont en 
sentinelle, et par leurs hur lements avertissent 
leurs compagnons de l 'approche d 'un danger. 
Leur voix rappelle t a n t ô t le mugissement de la 
vache, t a n t ô t l ' aboiement d u c h i e n ; parfois c'est 
une sorte de h u r l e m e n t t e r r i b l e , q u i a quelque 
ressemblance avec le hennissement d u cheval . 
On les entend d'assez l o i n p o u r que le capitaine 
Cook et ses gens fussent avertis à t e m p s , au m i 
l ieu de la n u i t et d u b r o u i l l a r d , de la p r o x i m i t é 
des glaces. T i r e - t - o n des morses, q u i n 'ont pas 
encore é t é c h a s s é s , ils regardent avec surprise tou t 
autour d 'eux, mais reprennent b i e n t ô t leur qu i é " 
tude. Le b r u i t d u canon m ê m e ne les t roub le 
pas; i ls sont h a b i t u é s à des sons pareils , à en
tendre le b r u i t , analogue à ce lu i d u tonnerre , que 
f a i t la glace en se fendant sur une grande é t e n 
due. Tan t qu ' aucun d eux n'est b l e s s é , i ls ne 
f o n t n u l l e a t ten t ion aux vaisseaux q u i sont 
dans le l o i n . I l en est cependant au t rement là où 
ils on t appris à c o n n a î t r e l ' h o m m e . « Le morse, 
d i t Scoresby, n'est nu l l emen t c ra in t i f . U n canot 
s'approche de l u i ; i l le regarde avec c u r i o s i t é , 
mais sans peur. U y a quelquefois d u danger à 
le p rendre dans l 'eau. Si l ' on en attaque u n , les 
autres accourent a u s s i t ô t le d é f e n d r e . I l s entou

ren t le canot, en percent les flancs avec leurs 
canines, se s o u l è v e n t jusqu*au b o r d d u canot, 
menacent de le renverser. Le me i l l eu r moyen de 
s'en d é f e n d r e , est de leur je ter du sable dans les 
yeux ; on les force ainsi s û r e m e n t à s ' é l o i g n e r , 
tandis que les armes à f eu sont souvent vainement 
e m p l o y é e s dans ces circonstances. M o n p è r e tua 
u n j o u r , d ' un coup de lance, u n morse q u ' i l avait 
auparavant a t te in t d'une balle à la t ê t e . I l se 
t rouva que la balle s ' é ta i t aplatie contre les os 
d u c r â n e . » 

Martens avait d é j à p a r l é de la f u r e u r des 
morses, et d u secours qu ' i l s se portaient les uns 
aux autres. L ' u n est-il pris , a u s s i t ô t les autres 
veulent a r r iver , chacun le p remier , a u p r è s de la 
chaloupe pour le sauver; ce sont des morsures, 
des clapotements, des hur lements sans f i n . I ls ne 
se re t i ren t pas tant que le capt i f est en v i e ; ils 
suivent la chaloupe j u s q u ' à ce qu' i ls l 'a ient pe r 
due de vue ; car, par leur nombre , i ls s ' e m p ê c h e n t 
mu tue l l emen t d'avancer, ils se morden t et f in is 
sent par rester en a r r i è r e . 

Tous les navigateurs assurent que chaque 
m â l e v i t avec une femel le , et l 'accompagne f i d è 
lement . C'est en j u i n et en j u i l l e t que l 'accou
plement a l i e u . A cette é p o q u e , les m â l e s se l i 
v ren t de violents combats, et se f o n t avec leurs 
dents canines de profondes blessures; aussi est- i l 
rare d'en t rouver q u i n 'a ient le corps couvert 
de cicatrices. Tan t qu' i ls sont en r u t , i ls h u r l e n t 
cont inuel lement . 

Neuf mois a p r è s , en avr i l ou en m a i , la femel le 
met bas u n pet i t ; les observateurs les plus r é 
cents n ' on t du moins jamais vu deux ou t rois 
petits accompagnant une femel le , comme l ' on t 
r a c o n t é des auteurs plus anciens. Mais tous sont 
d 'accord au sujet de l ' amour que la m è r e t é m o i 
gne à sa p r o g é n i t u r e , d u courage avec lequel 
elle la d é f e n d , dans l 'eau comme sur te r re . D è s 
q u ' i l y a apparence de danger, elle s ' é l a n c e avec 
son pe t i t dans la mer . E l le le t i en t entre ses pattes 
de devant o u le porte sur son dos. L a tue- t -on , le 
pet i t se rend à ses ennemis sans r é s i s t a n c e ; mais 
est-ce l u i q u i est t u é le premier , on a de rudes 
combats à soutenir. M ê m e quand le t roupeau est 
en f u i t e , les femelles arr ivent de temps à autre 
à la surface de la mer, en poussant des rugisse
ments terr ibles , s'approchent des cadavres de 
leurs petits q u i f lo t t en t sur l 'eau, les prennent 
et plongent avec eux ; on en a v u les enlever 
aux matelots, tandis que ceux-ci é t a i e n t oc
c u p é s à les hisser dans les chaloupes. A i n s i 
e n l e v é aux p ê c h e u r s , le jeune morse est pe rdu 
pour eux, s'ils ne tuen t la m è r e ; s inon cel le-c i 
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Fig. 367. Ornement, en défense de morse, dit porte-hameçon d'un chef de Tchouktchis modernes (1). 

l 'emporte à une grande distance, m ê m e par

dessus la glace. 
Les individus b lessés sont soutenus et e m p o r t é s 

par leurs compagnons ; ces derniers mont ren t 
dans ces circonstances une grande intel l igence ; 
ils a m è n e n t de temps à autre leur camarade à la 
surface de l'eau pour le faire respirer, puis p lon
gent de nouveau avec l u i . 

Chasse. — Malg ré tous les dangers a t t a c h é s à 
la chasse des morses, l ' homme poursui t ces an i 
maux avec acharnement, et leur nombre va con
t inuel lement en d i m i n u a n t . 

A terre , on tue les morses à coups de lance ou 
de massue ; en mer , on les harponne. Les Esqu i 
maux sur tou t f o n t preuve dans cette chasse de 
courage et d'adresse. I ls s 'approchent de l ' en
dro i t o ù le morse a p l o n g é , saisissent le m o m e n t 
où i l revient à la surface de l 'eau pour l u i lancer 
le harpon, et attachent l ' e x t r é m i t é de la corde à 
u n p ieu , fixé solidement à leur canot o u à un 
g laçon ; i ls a c h è v e n t ensuite l ' an imal à coups de 
lance. A certains endroits, on dresse les chiens 
à cette chasse ; on leur f a i t s é p a r e r des morses 
du reste du t roupeau, et on les tue. Mais sou
vent le harpon glisse sur la peau lisse de l ' an imal ; 
et souvent aussi les armes à feu sont sans effet . 

Les A l é o u t i e n s se rendent chaque a n n é e en 
g r and nombre sur la cô t e no rd de la p r e s q u ' î l e 
Al iaska ; a r m é s de lances et de haches, i ls entou
rent les morses au repos, puis s ' é l a n c e n t en je tan t 
de grands cr is , et cherchent à les pousser dans 
l ' i n t é r i e u r des terres. U n morse réuss i t - i l à f r a n 
c h i r la l igne des chasseurs et à ar r iver à l 'eau, 
tous les autres se p r é c i p i t e n t à sa suite, et la 
chasse est perdue. 

Mais c'est t o u j o u r s chose p é r i l l e u s e que de 
s'attaquer à une t roupe de ces a n i m a u x ; le 
danger augmente leur courage , et plus d 'un 
chasseur a pe rdu la vie à l eur poursui te . Le 

(1) Hamy, Précis de paléontologie humaine. Paris, 1870, 
d'après le Musée ethnographique de Boulogne-sur-mer. 

capitaine Beechey raconte q u ' u n t roupeau de 
morses, assailli par ses gens, dans la mer, se 
re tourna subi tement contre les canots, m é p r i 
sant les coups de hache et de p ique , et ne lâcha 
prise q u ' a p r è s que son guide eut é t é t u é d'une 
balle dans la gueule. U n morse f u r i e u x a un 
aspect t e r r i b l e . L a ro ideu r de son cou l ' empê
chant de vo i r f ac i l ement tout autour de l u i , i l 
cherche à y s u p p l é e r en r emuan t les yeux, et 
cela donne à son regard une expression effrayante. 
L o r s q u ' i l s ' i r r i t e , le morse se dresse, s'appuie sur 
ses pattes de devant, h u r l e , et f rappe fu r i eux la 
glace avec ses dents. Les harpons dont on se seit 
pour le prendre doivent ê t r e beaucoup plus forls 
que ceux que l ' on emploie à la p ê c h e de la baleine. 

On coupe la t ê t e des morses que l ' on vient de 
tuer , et on en ex t ra i t les d é f e n s e s . Quant au 
reste d u corps, i l est g é n é r a l e m e n t a b a n d o n n é . 
Rarement on e n l è v e la peau, et ce n'est que depuis 
ces d e r n i è r e s a n n é e s que l ' on u t i l i se leur graisse. 
Pendant le temps de la p ê c h e à la baleine, on ne 
chasse jamais les morses ; o n ne se me t à les pour
suivre que lorsqu 'on n'a plus d'espoir de rencon
t re r de c é t a c é s . E n somme, le p r o d u i t de cette 
chasse est fa ib le , et n u l l e m e n t en rappor t avec les 
dangers que l ' o n a à c o u r i r . 

Le n o m de morse est d 'o r ig ine laponne. Les 
G r o ë n l a n d a i s appel lent cet a n i m a l aueck ou 
auack; les Russes, à l ' embouchure de l 'Ob , dioub; 
les mar ins anglais, walruss, horsewhale ou sea-
horse. Les Anglo-Saxons l 'appelaient horsewhal, 
et les anciens N o r w é g i e n s rossmar. 

C a p t i T i t é . — A m a connaissance, o n n'a vu 
qu 'une fois u n morse v ivant en E u r o p e . Le ca
pi ta ine Henry c o m m a n d a i t , en 1853, u n navire 
e n v o y é à la chasse des phoques a u Sp i t zbe rg et 
dans les mers avoisinantes, et p u t s 'emparer 
d 'un j eune morse . Quelque insuff isante que f û t 
la n o u r r i t u r e q u ' o n pouvai t l u i donner , i l sup
por ta la c a p t i v i t é pendant p r è s de n e u f semaines. 
A l ' a r r i v é e d u navire à Londres , i l é t a i t sur lé 
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point d 'expirer , et i l p é r i t effect ivement t ro is 
jours a p r è s son e n t r é e au J a r d i n zoologique. 
C'est ce morse q u i servit de m o d è l e à u n art iste 
de talent, J . W o l f , que nous avons eu d é j à p l u 
sieurs fois occasion de c i t e r ; et c'est d ' a p r è s ses 
dessins, que nous avons é t é à m ê m e de donner 
une figure exacte de cet an ima l (fig. 366). 

Usages e t p r o d u i t s . — U n morse t u é est 
d'un grand p r o f i t . On recouvre avec la peau les 
vergues et les c â b l e s , ou bien on la coupe en 
lanières et on en fa i t des cordes. Au t re fo i s , on 
en t i ra i t les seuls cordages don t on se servait dans 
tous les pays d u N o r d . Quand elle est t a n n é e , 
la peau donne u n c u i r m o u , poreux, mais b i en 
moins durable que quand elle est bru te . D ' a p r è s 
Steller, les Korakes f o n t avec la peau des filets 
pour prendre les baleines ; les Tschouktschis en 

couvrent leurs demeures d ' é t é , o u en ca l feut rent 
la carcasse de leurs canots. 

Sa chair , pour les personnes du moins q u i ont 
p u surmonter la r é p u g n a n c e qu ' inspire sa cou
leur no i re , n'est pas d é d a i g n é e . L e c œ u r et le 
foie sont r é e l l e m e n t t r è s - b o n s . L a graisse peut 
servir à la p r é p a r a t i o n des al iments ; ou bien on 
l 'emploie comme hui le d ' é c l a i r a g e . Les G r o ë n 
landais se servent des tendons en guise de fil, etc. 

Mais les d é f e n s e s sont tou jour s la part ie la plus 
p r é c i e u s e ; à elles seules, elles ont autant de va
leur que la peau et la graisse ensemble. Elles 
sont dures, blanches, aussi épa i s ses que l ' i vo i r e , 
et on en fa i t des ornements chez les peuples 
sauvages (fig. 367) ; chez les peuples c iv i l i sés , 
on en fa i t de fausses dents, q u i sont t r è s - r e 
c h e r c h é e s . 

L E S S I R È N E S — S I R E N I A . 

Die Sirenen. 

On se t rompera i t f o r t en croyant re t rouver 
dans ce que les naturalistes n o m m e n t s i r è n e s 
ces ê t res fantastiques de l 'ancienne m y t h o l o g i e , 
qui , m o i t i é femmes, m o i t i é poissons, hab i ta ien t 
les eaux l impides de la mer , et dont les chants 
enchanteurs, les gestes s inguliers , les i n c l i n a i 
sons de t ê t e , les coups d ' œ i l b r û l a n t s , inv i ta ien t 
les malheureux morte ls à s 'approcher, à jouer 
avec elles, à les caresser et à se perdre . E n f a i 
sant usage d u m o t s i r è n e , les naturalistes on t 
m o n t r é leur g o û t pour les noms p o é t i q u e s , sans 
s ' inqu ié te r si la p o é s i e les y autor isai t . Le n o m 
de s i r ène convient aussi b ien aux animaux aux
quels on l 'a a p p l i q u é , que ce lu i d 'hamadryade, 
qui , au l i eu des gracieuses nymphes des bois r ê 
vées par l ' imag ina t ion des Grecs, sert à d é s i g n e r 
une des e s p è c e s de singes les plus s i n g u l i è r e s , 
n 'of f rant de b e a u t é q u ' à l 'œi l du na tura l i s te . 
Dire que le synonyme de s i r è n e est vache de m e r , 
ce sera d é j à , j e crois, r e f r o i d i r l ' i m a g i n a t i o n d u 
lecteur, et i l su f f i r a de j e te r u n regard sur la fi
gure suivante pour savoir à quo i s'en t en i r à ce 
sujet . 

I l a certes f a l l u une imag ina t ion b ien vive et 
bien e f f r é n é e pour fa i re de ces an imaux, m ê m e 
vus de l o i n , les charmantes vierges de l ' O c é a n . E t 
cependant, on ne peut douter que ce ne soit l ' u n 
d'eux, et p robab lement le dugong de l ' Inde , q u i 
a i t d o n n é naissance à cette fable . Les anciens 
devaient eh t o u t cas le m i e u x c o n n a î t r e que le 

phoque, dans lequel on s'accorde aussi à v o i r 
l ' ê t r e fantast ique des p o è t e s de l ' a n t i q u i t é . 

C a r a c t è r e s . — Les s i r è n e s ou vaches de mer 
f o r m e n t la t rans i t ion des phoques aux ba le i 
nes, le l i en q u i r é u n i t les uns aux autres. Quel
ques naturalistes en ont f a i t une s imple f a m i l l e 
de l 'ordre des c é t a c é s ; mais i ls d i f f è r e n t assez de 
ceux-ci , pour que nous soyons en d r o i t de les 
s é p a r e r c o m p l è t e m e n t . 

A i n s i c o n ç u , cet ordre est pauvre en e s p è c e s ; 
on n 'en c o n n a î t , en effet , que c inq . Dans toutes, le 
type d u poisson semble lu t t e r avec c e l u i des pachy
dermes, et sur tout de l 'h ippopotame. Les m e m 
bres a n t é r i e u r s existent seuls, et sont devenus de 

| v é r i t a b l e s nageoires. Leurs doigts sont c o m p l è t e 
m e n t e n t o u r é s par la peau du corps ; ils on t pe rdu 
toute m o b i l i t é . Chez quelques-uns seulement , des 

j traces d'ongles i nd iquen t la d iv is ion p r imord ia l e 
j de la m a i n . L a queue, q u i r e p r é s e n t e les mem-
i bres p o s t é r i e u r s , s ' é l a rg i t en une fo r te rame na

tatoire . La t ê t e est pet i te , le museau épa i s et 
i c y l i n d r i q u e ; les poils sont rares, courts, soyeux. 
I L a seule ressemblance que ces ê t r e s lourds et 
i massifs puissent avoir avec le corps si beau de la 
j f emme , consiste dans la p r é s e n c e de deux ma-
i melles pectorales, saillantes et s i t u é e s entre les 
j deux nageoires a n t é r i e u r e s . 

L ' o rd re des s i r ènes ne comprend que deux fa -
i mil les : celle des m a n a t i d é s ou lamant ins , et les 
j r h y t i p i d é s 
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L E S M A N A T I D E S — M AN A T I . 

Die Lamantine. 

C a r a c t è r e s . — Les m a n a t i d é s o u l amant ins 
ont les m â c h o i r e s garnies de dents, mais i ls 
manquent de canines, quelquefois d ' incisives, 
et leurs molaires sont de formes variables ; en 
g é n é r a l , elles sont simples et mousses. Leu r sque
let te rappel le t ou jou r s celui des m a m m i f è r e s 
é levés en organisat ion : i ls ont sept v e r t è b r e s 
cervicales mobi les , dix-sept ou d i x - h u i t dorsales, 
t ro is lombaires et plus de v ing t caudales. L ' o 
moplate est f o r t e ; le bras et la m a i n sont par
fa i tement d é v e l o p p é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les mana t i 
d é s sont propres, les uns, au Grand O c é a n et aux 
mers qu i en d é p e n d e n t , les autres, à l ' o c é a n 
At l an t ique . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils hab i ten t 
les c ô t e s plates, les golfes , les embouchures des 
fleuves et m ê m e les endroi ts peu p ro fonds de 
leur cours. I ls semblent ne se t rouver qu'excep
t ionne l l emen t dans la zone t e m p é r é e ; on ne 
peut cependant r i en a f f i rmer , car i ls é c h a p p e n t 
fac i lement à l 'observat ion . Du reste, i ls ne sont 
p o i n t s é d e n t a i r e s ; i ls s'avancent à de grandes 
dislances dans l ' i n t é r i e u r des terres, et a r r iven t 
m ê m e jusqu 'aux lacs i n t é r i e u r s , q u i c o m m u n i 
quent avec les grands fleuves. 

On les rencontre par paires ou par peti tes 
bandes, et on c r o i t que le m â l e v i t t o u j o u r s avec 
sa femel le . 

Les m a n a t i d é s sont des an imaux encore plus 
aquatiques que les p h o c i d é s : ce n'est que ra re 
men t qu ' on les v o i t so r t i r de l 'eau. Us sont 
moins agiles que les autres m a m m i f è r e s ma
r i n s ; ils nagent et p longen t à merve i l l e , mais 
i l s é v i t e n t les eaux t r è s - p r o f o n d e s , p robab le 
men t parce qu ' i l s ne peuvent pas b i en m o n t e r 
et descendre à diverses p ro fondeur s . E n na
geant, i l s é l è v e n t au-dessus de l 'eau leur t ê t e et 
une par t ie de leur dos, c o m m e le faisaient jad is 
les p r é t e n d u e s vierges marines. 

A terre , i ls ne parviennent qu'avec les plus 
grands effor ts à p a r c o u r i r u n f a ib le c h e m i n ; 
leurs pattes-nageoires sont t r o p faibles pour 
mouvo i r l eu r l ou rde masse, et l eur corps est l o i n 
d ' ê t r e aussi flexible que ce lu i des phoques. 

Les m a n a t i d é s se nourr i ssen t exclus ivement 
des plantes mar ines et des herbes q u i croissent 
dans l 'eau o u sur les rives ; i ls sont, avec les 

r h y t i p i d é s , les seuls m a m m i f è r e s mar ins her
bivores . I l s a r rachent les plantes avec leurs l è 
vres é p a i s s e s , et à chaque fois en avalent une 
é n o r m e q u a n t i t é , c o m m e le f a i t l ' h ippopotame. 
L e u r v o r a c i t é est sans bornes . Par tou t o ù se t rou
vent ces an imaux , leurs e x c r é m e n t s , analogues 
à la bouse de vache, couvrent toute la surface 
de l 'eau, ce q u i souvent les t r a h i t . 

Gomme tous les an imaux voraces, les mana
t i d é s sont l ou rds , paresseux et stupides. On les 
d i t pacif iques et i n o f f e n s i f s ; o n pour ra i t tout 
aussi b i en d i r e qu ' i l s ne f o n t que manger et dor
m i r . Sans c ra in te c o m m e sans courage, ils v i 
vent en paix avec tous les autres animaux, ils ne 
s ' i n q u i è t e n t que de l eu r n o u r r i t u r e . Leur in te l 
l igence est on ne peut plus b o r n é e . 

Les i n d i v i d u s des deux sexes se t é m o i g n e n t 
un grand a t tachement , et se d é f e n d e n t r é c i p r o 
quement en cas de danger . Les femelles soi
gnent leurs pet i t s avec tendresse, et, ce qui peut 
p a r a î t r e i nc royab le , les p o r t e n t à l eu r sein pour 
les a l la i te r , c o m m e une f e m m e le f a i t de son 
nour r i s son . Une de leurs nageoires leur sert de 
bras; c'est avec elle que la f e m e l l e presse son 
pe t i t cont re le corps . 

Lor squ ' i l s sou f f r en t o u qu ' i l s sont en danger, 
les m a n a t i d é s versent des larmes ; i l serait ce
pendant t é m é r a i r e de p r é t e n d r e que ces larmes 
t raduisent une é m o t i o n p a r t i c u l i è r e . Les pleurs 
des m a n a t i d é s n ' o n t r i e n de c o m m u n avec celles 
des h é r o ï n e s l é g e n d a i r e s . L e u r vo ix ne rappelle 
en r i e n , n o n plus , le chan t de ces ê t r e s marins 
fantastiques ; elle consiste s i m p l e m e n t en des 
sons faibles et sourds. E n d o r m a n t , les mana
t i d é s f o n t en tendre de grands soupirs . 

C a p t i v i t é . — I l est f o r t s i ngu l i e r que ces ani
maux suppor ten t la c a p t i v i t é : o n peut m ê m e les 
appr ivoiser assez b i e n . 

Usages e t p r o d u i t s . — On u t i l i s e l eu r chair, 
l eur graisse, l eu r peau et leurs dents . 

LES DUGONGS - HALICORE. 

Die Dugong. 

Caractères. — Les dugongs ont un museau 
obtus, ap la t i et g a r n i d ' u n g r a n d n o m b r e de 
soies courtes et rudes ; l eur bouche est D r P c f t l l û 



L E D U G O N G V U L G A I R E . 815 

i n f é r i e u r e , et l eu r c r â n e est r emarquab le par le 
grand d é v e l o p p e m e n t des i n t e r m a x i l l a i r e s . Us 
ont de t ren te à t r en t e -deux dents, don t quatre 
incisives s u p é r i e u r e s , six o u h u i t i n f é r i e u r e s , 
pas de canines, et c i n q mola i res de chaque 
cô té aux deux m â c h o i r e s ; toutes ces dents n 'on t 
pas de racines. Leurs nageoires pectorales sont 
d é p o u r v u e s d'ongles ; leur nageoire caudale est 
semblable à celle des dauphins et des baleines, 
et leur peau est f o r t é p a i s s e et sans poi l s . 

LE DUGONG VULGAIRE — HALICORE CET ACE J. 

Der Dugong. 

Considérations historiques. — Le dugong 
(fig. 368) est b i e n é v i d e m m e n t l ' an imal q u i a 
d o n n é naissance à la fable des s i r è n e s . Les an
ciens parcouraient les mers q u ' i l hab i te , et c'est 
l u i seul qu ' i l s ont p u c o n n a î t r e . I l est possible 
que le tachasch de la B i b l e , de la peau duquel 
les I s raé l i t es avaient recouver t l 'arche d'all iance, 
fû t le dugong ; cependant i l reste à expl iquer 
comment les l inguistes en sont venus à penser 
à un an imal dont la peau ne convient que f o r t 
peu à un t e l usage. L u t h e r t r a d u i t le m o t ta
chasch par blaireau, d 'autres par phoque; mais 
lequel a r a i son? La chose, j e l 'avoue, i m p o r t e 
peu. I l n'est pas mo ins é t r a n g e que, de tous 
les anciens auteurs, aucun n ' a i t d o n n é une des
cr ip t ion suffisante de l ' a n i m a l q u i a servi de base 
à tant de fables. 

Les Chinois et les Arabes connaissent le d u 
gong depuis plusieurs s i è c l e s ; ceux-c i le n o m 
ment naqua. Mais les p r e m i è r e s d o n n é e s que 
nous avons p o s s é d é e s , nous E u r o p é e n s , sur cet 
animal , ne datent que du commencemen t du 
siècle dernier . Dans le r é c i t de ses voyages, p u 
b l ié en 1702, Dampie r d i t avoi r vu des laman
tins, non-seulement en A m é r i q u e , mais encore 
dans le voisinage des Ph i l ipp ines , e t K o l b e par le 
d 'un liondemer^ q u i é t a i t p robab l emen t un de 
ces an imaux . 

« Dans tous mes voyages sur m e r , d i t - i l , j e 
n'avais pas encore eu le bonheu r de vo i r u n l i o n 
de mer . Mais vers la fin de 1707, i l en ar r iva un 
dans la baie de la Tab le ; a p r è s avoi r longtemps 
j o u é dans l 'eau, i l se coucha sur u n rocher p o u r 
s'y chauffer au so le i l . T a n t q u ' i l é t a i t r e s t é dans 
l 'eau, personne n 'avai t é t é assez h a r d i p o u r l 'ap
procher ; o n c r a igna i t que d ' u n coup de dent i l 
n ' e n l e v â t à u n h o m m e u n bras ou une j a m b e , ou 
que de sa queue i l ne r e n v e r s â t les embarcat ions; 
©n vou la i t , de p lus , laisser au gouverneur l ' h o n 
neur de l e t ue r , ce q u i a r r iva en effet . On l u i 

t i r a t ro i s coups de f u s i l d u b o r d d 'une chaloupe. 
I l s'agita encore longtemps avant de m o u r i r . 

« Ce l i o n de mer ressemble à un l i o n , si ce 
n'est q u ' i l n 'a pas de poi ls ; dans les autres par
ties, on ne t rouvera i t aucune ressemblance. Ce 
l i o n de mer est b ien jaune f o n c é , mais sa peau 
est d é p o u r v u e de poi l s et m ê m e d ' é c a i l l é s . Ses 
deux pattes sont t r è s - c o u r t e s et si massives 
qu'elles l u i servent certes mieux pour nager que 
pour marcher . Elles n 'on t n i ongles, n i doigts ; 
elles se t e r m i n e n t par une e x t r é m i t é large 
c o m m e une pel le , ou p l u t ô t c o m m e une patte 
de canard . Les pieds de d e r r i è r e sont r empla 
cés par une nageoire large et é p a i s s e . Son dos 
est b o m b é , en f o r m e de bosse ; ce q u i r é s u l t e 
sans doute de ce q u ' i l se couche d 'o rd ina i re 
sur son ventre . L ' a n i m a l se t e rmine en po in te , 
c o m m e les poissons ; i l a une queue t r è s - l a r g e , en 
demi-cerc le . I l a plus de quinze pieds de l o n g , 
et au moins autant de c i r c o n f é r e n c e . De sa 
graisse, on f a i t plusieurs tonnes d ' hu i l e . Sa l a n 
gue n'est que graisse ; elle p è s e plus de c inquante 
l ivres . » 

Cette descr ip t ion ne peut s 'appliquer aux vé
r i tab les otaries ; l a peau d é g a r n i e de poi ls et la 
queue d e m i - c i r c u l a i r e sont des c a r a c t è r e s q u i 
se r appor t en t p l u t ô t au dugong . 

Ba rchewi t z , c i t é par K o l b e , r appor te que l ' o n 
voi t souvent de sa maison , aux Ph i l i pp ines , des 
vaches de mer q u i paissent l 'herbe sur la plage. 
On tua une femel le sur son o r d r e ; le m â l e a r r iva 
pour la chercher , i l f u t t u é é g a l e m e n t ; chacun 
de ces poissons avait plus de six aunes de l o n g . 

I l é t a i t r é s e r v é aux naturalistes de ce s i è c l e 
de donner une desc r ip t ion exacte de cet a n i m a l . 
Les F r a n ç a i s D i a r d et Duvaucel f u r e n t les p r e 
miers qu i d i s s é q u è r e n t u n d u g o n g ; Quoy et 
Gaimard en p u b l i è r e n t u n b o n dessin, et R û p -
pe l l , q u i en observa quelques-uns dans la mer 
Rouge, f i t c o n n a î t r e l eu r genre de v ie . Nous 
sommes ainsi à m ê m e d'en fa i re l ' h i s t o i r e . 

C a r a c t è r e s . — L a nageoire caudale du d u 
gong est hor izon ta le et é c h a n c r é e d e m i - c i r c u -
l a i r e m e n t ; ce c a r a c t è r e e m p ê c h e de la c o n f o n 
dre avec celle des lamant ins . 

Sauf la t ê t e , q u i ressemble à celle d 'un h ip 
popotame ou d 'un b œ u f , le dugong a tou t à f a i t 
l 'apparence d 'un poisson ; i l a de 3 à 5 m è t r e s 
de l o n g ; le dos est b r u n â t r e , b l e u â t r e o u gris 
blanc, le ventre b l a n c h â t r e . Le cou est cour t et 
gros, ne t t ement s é p a r é de la t ê t e , et se con fond 
insensiblement avec le t ronc , q u i est a r r o n d i , 
et va en s'amincissant depuis le cou j u s q u ' à l a 

i queue. Les nageoires pectorales, c ' e s t - à d i re 
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Fig. 368. Le Dugong vulgaire. 

les bras, sont i n s é r é e s u n peu en a r r i è r e des 
orei l les , dans le t iers i n f é r i e u r de la hauteur d u 
corps ; elles sont larges, sans ê t r e t r o p grandes, 
arrondies sur leur b o r d a n t é r i e u r , t ranchantes 
en a r r i è r e . On ne peut r e c o n n a î t r e les doigts 
qu 'au toucher . La queue f o r m e une nageoire 
aplat ie . La l è v r e s u p é r i e u r e est t r è s - g r a n d e , 
f o r t e , verruqueuse, m o b i l e , d é c o u p é e en c œ u r 
en avant ; la l èv r e i n f é r i e u r e est s é p a r é e d u cou 
par un r e p l i c u t a n é p r o f o n d . Les narines se 
t rouvent à la pa r t i e s u p é r i e u r e d u museau, elles 
sont t r è s - r a p p r o c h é e s et s imu len t deux fentes 
demi-c i rcu la i res . Les yeux sont pet i ts , ovales, 
f o r t e m e n t b o m b é s et sail lants, pourvus d'une 
membrane c l ignotante , et l eur b o r d s u p é r i e u r 
est ga rn i d 'une r a n g é e de ci ls . L ' a n i m a l peut les 
f e r m e r en cont rac tan t sa peau. Ses orei l les ne 
sont r e p r é s e n t é e s que par de peti tes ouvertures 
ar rondies . L a peau est cou leu r de p l o m b mat 
ou gr is b l e u â t r e ; sur le dos et sur la t ê t e , elle 
t i r e sur le ver t j a u n â t r e ; sous le ventre , elle tend 
au b l e u â t r e et à la cou leur de chai r ; elle est 
m a r q u é e de quelques taches f o n c é e s , a l l o n g é e s , 
et por te quelques soies courtes , minces , ro ides , 
q u i , sur la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , sont pres

que é p i n e u s e s . Les nageoires sont e n t i è r e m e n t 
nues. 

Des organes in ternes , la d e n t i t i o n offre le 
plus de p a r t i c u l a r i t é s curieuses. Les incisives 
sont, chez la f e m e l l e , cour tes , obtuses et po in
tues ; chez le m â l e , elles sont for tes , t r iangu
laires et en biseau. Les mola i res , au nombre de 
c i n q , von t en augmentan t d 'avant en a r r i è r e . 
Toutes ces dents , c o m m e nous l 'avons d i t en 
exposant les c a r a c t è r e s d u genre , sont d é p o u r 
vues de racines, et elles t o m b e n t souvent avec 
l ' â g e . Chez le m â l e , deux incis ives atteignent 
une longueur de 20 à 33 cent , et une é p a i s s e u r 
de 3 cen t . ; elles r e p r é s e n t e n t deux d é f e n s e s qui 
sont recouvertes dans les sept h u i t i è m e s de leur 
l ongueu r par la m â c h o i r e et par la gencive. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — 11 semble 
que le d u g o n g habi te toutes les par t ies de l 'o 
c é a n I n d i e n . On d i t q u ' i l é t a i t au t re fo i s plus r é 
p a n d u q u a u j o u r d ' h u i , mais on ne peu t n i l 'af
f i r m e r , n i le n i e r . Vers le n o r d , i l remonte 
j u s q u au m i l i e u de la m e r Rouge , o ù i l est t r è s -
b ien c o n n u . Tous les navigateurs l ' y o n t vu et 
i l en est peu q u i ne puissent d o n n e r des r e n L ' 
gnements sur le naekhe el bahhr ( la chamel le de" 
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Fig. 369. Le Lamantin austral. 

la .ïïier) ; ou le djilid, le daouile ou ouroum, 
comme on d i t au sud. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — De tous les 
r éc i t s , i l r é s u l t e que le dugong habi te la mer ; 
on ne le trouve que r a remen t aux embouchures 
des fleuves et j amais dans les fleuves m ê m e s . I l 
recherche le voisinage des c ô t e s , et ne s'avance 
au large que j u s q u ' à la l i m i t e e x t r ê m e de la v é 
gé ta t ion . I l se t i e n t de p r é f é r e n c e dans les baies 
peu profondes et t r anqu i l l e s , don t les eaux sont 
faci lement c h a u f f é e s par le so le i l , et o ù les v é 
gé t aux marins peuvent p rend re u n grand d é v e 
loppement . Jamais, p robab lemen t , i l ne v i en t 
volonta i rement à t e r re , et i l n'est pas douteux 
non plus que ceux que l ' o n vo i t sur le rivage n 'y 
aient é t é p o r t é s p a r l e flux. T r o p paresseux p o u r 
se t r a î n e r à la m e r , i ls a t tendent là que le flot 
vienne leur pe rme t t r e de gagner l eu r é l é m e n t . 
Le dugong se m o n t r e à la surface de l 'eau e n v i 
ron une fo is par m i n u t e ; i l sort des ondes le 
museau et quelquefois m ê m e la m o i t i é d u corps , 
respire et plonge de nouveau . 

Les p ê c h e u r s disent que les dugongs vivent 
par paires, et r a remen t en petites f a m i l l e s . Gela 
ne peut s 'appl iquer q u ' à ceux que l ' o n t rouve 
sur les c ô t e s d 'Arab i e , car on en a r e n c o n t r é de 
grands t roupeaux dans l ' o c é a n I n d i e n . 

Les mouvement s d u d u g o n g sont t r è s - l e n t s et 
t r è s - l o u r d s ; sa queue n é a n m o i n s est t r è s - f o r t e . 
U n Ta o b s e r v é souvent c o u c h é paresseusement 

BBEHU. 

au f o n d de la mer , ar rachant de ses grosses l è 
vres les algues q u i f o r m e n t la base de son r é 
g ime et les mangeant t r a n q u i l l e m e n t . I l ne 
qu i t t e pas une l o c a l i t é tant q u ' i l y t rouve de la 
n o u r r i t u r e ; mais lorsque la p r a i r i e sous-ma
r ine q u ' i l explo i te est é p u i s é e , i l é m i g r é lente
men t vers un autre p o i n t . 

Les violentes t e m p ê t e s q u i r é g n e n t à des sai
sons d é t e r m i n é e s dans la m e r des Indes , o n t 
une inf luence sur les migra t ions d u dugong . 
L ' ag i t a t ion des flots le force à chercher des 
baies et des d é t r o i t s , o ù sa paresse ne sera plus 
t r o u b l é e . Ce q u i f a i t conclure à l 'existence de 
cette cause, c'est son appa r i t i on p é r i o d i q u e à 
certains endroi ts où on ne le t rouve jamais 
hors de l ' é p o q u e des t e m p ê t e s . 

L ' in t e l l i gence d u dugong semble ê t r e en par
fai te ha rmon ie avec sa l o u r d e u r et sa m a s s i v e t é . 
Ses sens sont peu d é v e l o p p é s ; sa v o i x se r é d u i t 
à des soupirs et à de sourds g é m i s s e m e n t s . Les 
jeunes f o n t entendre, d i t - o n , des sons plus aigus. 

Ce n'est q u ' à l ' é p o q u e du r u t que ces ê t r e s 
stupides m o n t r e n t quelque v i v a c i t é . Les m â l e s 
se l i v r e n t des combats a c h a r n é s p o u r la posses
sion des f eme l l e s ; à cette é p o q u e , la passion les 
iveugle , i ls ne voient plus r i e n ; aussi les p ê 
cheurs peuvent-ils alors s'en rendre a i s é m e n t 
m a î t r e s . 

Dans la m e r Rouge, la femel le met bas u n seul 
pe t i t , an mois de novembre ou de d é c e m b r e ; 

I I — 202 
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on ne sait à que l m o m e n t la p a r t u r i t i o n a l i e u 
dans les autres mers . 

Chasse. — C'est à l ' é p o q u e des amours que 
l ' o n chasse le dugong. On le tue avec des har
pons, sur tout pendant la n u i t , quand tou t est 
t r anqu i l l e et que l ' o n peut le mieux entendre 
de l o i n les soupirs de ces an imaux. Les harpons 
don t se servent les p ê c h e u r s de la m e r Rouge 
ressemblent à ceux qu ' on emplo i e dans le Sou
dan pour chasser l ' h ippopo tame . Raffles d i t que 
l 'on cherche tou jou r s à f r appe r l ' an ima l à la 
queue; car de cette m a n i è r e on paralyse toute 
sa force . Quelque l o u r d que paraisse le dugong, 
i l met dans ses mouvements une é n e r g i e et une 
v ivac i t é incroyables , l o r s q u ' i l est b l e s s é par le 
fer d u ha rpon . U n n é g o c i a n t a l lemand de Mas-
saoua m'a r a c o n t é q u ' u n dugong , h a r p o n n é par 
un mate lo t , e n t r a î n a la chaloupe pendant plus 
d'une demi-heure, et m i t l ' é q u i p a g e en grand 
danger, en s'engageant au m i l i e u des r é c i f s de 
cora i l les plus p é r i l l e u x . Lorsque de pareils cas 
se p r é s e n t e n t , les p ê c h e u r s lancent au dugong 
plusieurs.harpons pour l ' é p u i s e r au plus t ô t par 
la perte de son sang. 

On d i t que les dugongs se p r ê t e n t m u t u e l l e 
m e n t secours en cas de danger. L ' o n a v u le 
m â l e suivre sa femel le b l e s s é e , et chercher à 
l 'enlever aux p ê c h e u r s par les coups v igoureux 
de sa queue. U n des deux es t - i l t u é pendant 
que l 'autre est absent, ce lui -c i r e tourne aux 
l i eux o ù son compagnon se tenai t , les p a r c o u r t 
en tous sens, et ne les qu i t t e que quand i l a 
p e r d u t o u t espoir de le r e t r o u v e r . 

Usages e t p r o d u i t s . — Le dugong est d 'un 
b o n r a p p o r t : sa cha i r , ses dents, sa graisse sont 
r e c h e r c h é s . Les Malais, les Arabes et les A b y s 
sins le mangent . P o u r ces derniers , cependant, 
sa chai r n'est n u l l e m e n t u n mets d é l i c i e u x ; i ls 
disent qu 'avant de la manger , i l f au t la laisser 
e x p o s é e quelques j o u r s au sole i l , la saler, la 
f a i re cu i re l o n g t e m p s ; au t rement , elle peu t 
causer des ind i spos i t ions et m ê m e des mala 
dies. Les jeunes an imaux sont b ien plus e s t i m é s 
que les v ieux ; l eu r viande est ma ig re et t r è s -
tendre . 

U n vieux dugong f o u r n i t plus de 25 k i l o g r . 
de graisse. 

Sur les c ô t e s d 'Abyss in ie , au r a p p o r t de Rup-
p e l l , on emplo i e la peau d u dugong , mais sans 
la tanner. On se borne à la laisser s é c h e r à l ' a i r , 
a p r è s q u o i on en f a i t des sandales. L ' h u m i d i t é 
la gonf le , aussi ne peu t -on l ' e m p l o y e r que dans 
les endro i t s secs. Lor squ ' e l l e est m o u i l l é e , elle 
devient m o l l e et spongieuse. 

A u t r e f o i s on rechercha i t les dents b i en plus 
que la cha i r et la peau. On en fa isa i t des chape
lets, auxquels on a t t r i b u a i t des vertus surpre
nantes; une f e m m e enceinte n 'avai t q u ' à s'en 
me t t r e un au cou , elle pouva i t ê t r e s û r e que ses 
couches se passeraient t r è s - f a c i l e m e n t . Mais on 
est revenu a u j o u r d ' h u i de cette c royance; aussi 
ces dents, j ad is t r è s - c h è r e s , on t c o n s i d é r a b l e 
m e n t d i m i n u é de p r i x . 

L E S L A M A N T I N S -

Die Manate. 

MAIS AIT 

C a r a c t è r e s . — Les lamant ins proprement 
di ts on t la nageoire caudale ver t ica le , arrondie 
et n o n é c h a n c r é e ; p o u r tous les autres carac
t è r e s , i ls ressemblent aux dugongs. Leu r corps 
p i s c i f o r m e est recouver t de poi l s rares, sauf sur 
le museau, o ù se t r o u v e n t des soies épa i s ses . La 
l è v r e s u p é r i e u r e est t r o n q u é e , t r è s - m o b i l e ; les 
nageoires pectorales sont a r rondies , et munies 
par fo is d'ongles plats . I l semble q u ' i l n 'y ait que 
6 v e r t è b r e s cervicales, de 15 à 17 dorsales et 
23 caudales. Les jeunes i n d i v i d u s seuls ont des 
incisives q u i t o m b e n t de bonne heure ; les ind i 
v idus â g é s n ' o n t que des mo la i r e s ; comme chez 
l ' é l é p h a n t , ces dents s'usent, t o m b e n t et sont 
r e m p l a c é e s par de nouvelles dents p l a c é e s plus en 
a r r i è r e ; la s é r i e peut a ins i ê t r e de 10 à 12 dents. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre 
c o m p r e n d t ro i s e s p è c e s b i en connues, q u i habi
tent l ' o c é a n A t l a n t i q u e , entre le 15° de latitude 
sud et le 25° de l a t i t ude n o r d . 

LE LAMANTIN AUSTRAL — MANATUS AUSTRALIS. 

Der schmalschnauzige Lamantin. 

Caractères. — Le lamantin austral ou laman
tin d'Amérique, lamantin à museau étroit (fig. 369) 
est l ' e s p è c e l a m i e u x c o n n u e . I l a de 3 mètres! 
à 3 m , 30 de l o n g , de 66 à 80 cent , de large, plus 
de 50 cent , de hau t , e t i l p è s e de 250 à 400ki logr . ' 
Les A m é r i c a i n s d isent en avo i r v u q u i avaient 
j u s q u ' à 5 et 7 m è t r e s de l o n g , et de 1 m è t r e et 
d e m i à 2 m è t r e s de large. L a peau est presque 
c o m p l è t e m e n t nue ; elle ne pe r t e que des soies 
courtes et ro ides , distantes d ' e n v i r o n 2 cent . 
E l l e est d 'un gr i s b l e u â t r e assez u n i f o r m e , aveê 
le dos et les c ô t é s u n peu plus f o n c é s que le 
ventre . Les soies sont j a u n â t r e s . 

C'est à A lexand re de H u m b o l d t que l ' o n d o i t 
les p r e m i è r e s d o n n é e s p r é c i s e s sur cet a n i m a l 
I l en d i s s é q u a u n à Carr ichana, m i s s ion sur les 
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bords de l ' O r é n o q u e , q u i avait p r è s de 3 m è t r e s 
de l o n g ; la l è v r e s u p é r i e u r e de ce l a m a n t i n , t r è s -
saillante, recouverte d 'une peau t r è s - m i n c e , f a i t 
fonc t ion de t r o m p e , et l ' a n i m a l l ' emp lo i e c o m m e 
organe de toucher . La c a v i t é buccale , q u i chez 
les ind iv idus f r a î c h e m e n t t u é s a une t e m p é r a 
ture except ionne l lement é l e v é e , p r é s e n t e une 
structure p a r t i c u l i è r e . L a langue est presque 
immob i l e ; en avant d 'e l le , se t r o u v e n t à chaque 
m â c h o i r e u n b o u r g e o n cha rnu , et une cav i t é 
tapissée par une membrane t r è s - d u r e , q u i se 
correspondent r é c i p r o q u e m e n t . 

Les poumons de ces an imaux sont r emarqua
bles par l eur s t ruc tu re et leurs d imensions ; i ls 
ont 1 m è t r e de l o n g ; sont f o r m é s de cellules 
t r è s - g r a n d e s , et ressemblent à une é n o r m e ves
sie natatoire. I ls peuvent con ten i r une t r è s -
grande q u a n t i t é d ' a i r . L 'estomac est c l o i s o n n é ; 
l ' intest in a plus de 30 m è t r e s de l o n g . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 
du Sud et l ' A m é r i q u e centrale sont la v é r i t a b l e 
patrie de ces an imaux . Ils y sont a u j o u r d ' h u i 
bien plus rares qu ' au t r e fo i s ; l ' h o m m e les y 
poursuit sans cesse depuis p lus ieurs s i è c l e s . 

Ils habi tent sur tou t les c ô t e s de l ' o c é a n A t l a n 
tique, et no t ammen t les baies, aux environs des 
Antil les et de Cayenne. I l s sont rares à S u r i n a m . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — H u m b o l d t 
a obse rvé que les l amant ins se tenaient de p r é 
f é r e n c e dans la m e r , là o ù i l y a des sources 
d'eau douce, par exemple à quelque distance de 
l'île de Cuba, au sud d u go l fe de Jagua, sur le 
point o ù les sources d'eau douce sont en te l le 
abondance, que les mar ins y f o n t p r o v i s i o n 
d'eau. I ls r e m o n t e n t souvent f o r t l o i n le cours 
des fleuves, et, à l ' é p o q u e des i nonda t ions , ar
rivent jusque dans les lacs et les marais . 

A u j o u r d ' h u i , les l amant ins se t rouven t p r i n 
cipalement dans le fleuve des Amazones , dans 
l ' O r é n o q u e et dans ses a f f luents . « L e so i r , ra 
conte Alexandre de H u m b o l d t , nous a r r i v â m e s à 
l ' embouchure d u Cano de l M a n a t i , a ins i n o m m é 
à cause d u g rand n o m b r e de l amant ins , o u m a -
nati, q u i y sont p r i s chaque a n n é e . L 'eau é t a i t 
recouverte de leurs e x c r é m e n t s . Ces an imaux 
sont t r è s - c o m m u n s dans l ' O r é n o q u e , au-dessous 
des cataractes, dans le Meta et l ' A p u r e . » 

L e l a m a n t i n austral a à peu p r è s les m ê m e s 
m œ u r s que le dugong . Quelques voyageurs ont 
d i t q u ' i l so r ta i t par fo is de l 'eau p o u r p a î t r e à 
t e r r e ; mais , au s i è c l e de rn ie r d é j à , on a d é m o n 
t r é l ' i nexac t i t ude de ces assertions. L e l a m a n t i n 
ne p a î t que les plantes q u i croissent dans l 'eau, 
^ t i l -en a su f f i samment , ' t an t est r i c h e la v é g é t a 

t i o n de tous les cours d'eau de l ' A m é r i q u e du 
Sud. I l mange j u s q u ' à r e m p l i r c o m p l è t e m e n t 
son estomac et ses in tes t ins . Quand i l est ras
s a s i é , i l se couche à u n endro i t peu p r o f o n d , le 
museau hors de l 'eau, pour n 'avoi r pas c o n t i 
nue l lement à monte r à la surface et à p longer . 
Dans les autres moments , i l n ' a r r ive hors de 
l 'eau que pour respirer , et i l en sent f r é q u e m 
m e n t le besoin, quelque grands que soient ses 
r é s e r v o i r s a é r i e n s ; aussi p r é f è r e - t - i l les endroi ts 
peu p ro fonds des r i v i è r e s . 

On ne sait encore quelle est l ' é p o q u e des 
amours ; on n'est pas m ê m e fixé au sujet d u n o m 
bre des peti ts de chaque p o r t é e . Quelques-uns 
disent qu 'e l le est de deux, et les autres d ' un 
seul. Mais tous par len t d u grand a t tachement 
que la m è r e l eu r t é m o i g n e . 

Chasse. — L a chasse d u l a m a n t i n est des 
plus s imples . On s 'approche en bateau de l ' en 
d r o i t o ù se t i ennent ces an imaux , et quand l ' u n 
d'eux a p p a r a î t à la surface pour respi rer , on l u i 
lance une flèche, à laquel le sont a t t a c h é s une 
corde et u n morceau de bois : c e l u i - c i , en flot
tan t , i n d i q u e l ' e n d r o i t o ù se t rouve l ' a n i m a l ; ou 
b ien on le harponne , et on le t i r e a u p r è s de 
l ' embarca t i on p o u r l 'achever. 

L ' é p o q u e la plus favorable p o u r la chasse, est 
celle de la fin des grandes inonda t ions , alors que 
les lamant ins sont dans les lacs, dans les marais , 
et que l 'eau s'en é c o u l e . 

C a p t i v i t é . — D ' a p r è s les r é c i t s de deux a u 
teurs anciens, le l a m a n t i n peut s 'apprivoiser . 
M a r t y r , un voyageur q u i m o u r u t au commence 
men t d u s e i z i è m e s i èc le , raconte qu ' un cacique de 
l ' î le Sa in t -Domingue fit m e t t r e dans u n lac, et 
n o u r r i r chaque j o u r avec d u pain de m a ï s , u n 
jeune poisson q u i s 'appelait manato, et q u i avai t 
é t é pr i s dans la mer . « I l é t a i t si a p p r i v o i s é , q u ' i l 
venai t chaque fois qu ' on l ' appela i t ; mangeai t le 
pa in dans la m a i n , se laissait caresser, et p o r 
tai t m ê m e les gens sur son dos, les conduisant 
à l ' au t re r i ve , pa r tou t o ù i ls vou la ien t . Mais i l 
su rv in t u n j o u r u n f o r t orage ; une grande masse 
d'eau t o m b a des montagnes dans le lac, ce lu i -c i 
d é b o r d a et le manato re tourna à la mer , o ù on 
ne le v i t p lus . » Gomara, don t le r é c i t se r ap 
por te cer ta inement au m ê m e f a i t , a joute que le 
manato v é c u t v ing t - s ix ans dans le lac de Guay-
nabo, et avait a t t e in t la t a i l l e d 'un d a u p h i n . I l 
a r r iva i t quand on l 'appela i t Mato; i l sor ta i t de 
l 'eau, r ampa i t à t e r re j u s q u ' à la maison, p o u r y 
r ecevo i r s anou r r i t u r e , et r e tou rna i t ensuite à son 
laCj a c c o m p a g n é de jeunes g a r ç o n s don t les 
chants le cha rma ien t . 
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Une fois i l en p r i t d i x sur son dos, et les trans
por t a à l 'autre r ive , sans plonger . U n Espagnol 
vou lu t u n j o u r s'assurer si sa peau é t a i t aussi 
dure qu 'on le d i sa i t ; i l l 'appela et l u i l a n ç a une 
f l è c h e de la r ive : l ' an ima l , q u o i q u ' i l n ' e û t pas 
é t é b l e s s é , n 'ar r iva plus jamais , quand des gens 
en costume e u r o p é e n l 'appelaient . Nous ne 
chercherons pas i c i j u s q u ' à quel po in t cette 
his toire est v é r i d i q u e ; nous di rons seulement 
qu 'on ne saurait douter , d ' a p r è s la descr ip t ion 
qui est fai te du poisson apprivoisé, q u ' i l ne s'a
gisse d 'un l aman t in . 

Le n o m espagnol de manato s ignif ie an ima l 
q u i a des mains . Les Indiens appel lent le l a 
m a n t i n apcia ou apia, les Portugais peixe-buey 
ou b œ u f - p o i s s o n . 

Usages e t p r o d u i t s . — Beaucoup des parties 
d u l amant in sont u t i l i s ée s , sa viande passe pour 
ê t r e malsa ine ,pour donner la f i è v r e ; mais elle 
a beaucoup de g o û t . D ' a p r è s H u m b o l d t , elle se 
rapproche plus de celle d u porc que de celle d u 
b œ u f . S a l é e e t s é c h é e au solei l , elle se conserve 
toute l ' a n n é e . 

On la mange pendant le c a r ê m e et les j ou r s 
de j e û n e en guise de chair de poisson : Gon-
zalo Oviédo vante d é j à cette viande ; i l d i t en 
avoir i m p o r t é en Espagne en 1531, et l ' avoir o f -

i fer te à l ' i m p é r a t r i c e . « E l l e sembla si bonne à 
tous, d i t - i l , qu ' i l s c royaient manger de la viande 
d ' A n g l e t e r r e . » 

Les Guamos et les Otomakos ne connaissent 
pas de mets m e i l l e u r que la cha i r du l aman t in ; 
aussi s 'adonnent- i ls presque exclusivement à la 
chasse de cet a n i m a l . Les Paraos, par contre, ont 
h o r r e u r d u l a m a n t i n ; c'est au po in t que Bon-
p land en ayant t u é u n , i ls se c a c h è r e n t pour ne 
pas ê t r e o b l i g é s de le toucher . I ls croient que 
ceux d 'entre eux q u i en mangent meurent i n 
f a i l l i b l e m e n t . 

A l o r s que les j é s u i t e s é t a i e n t à la t ê t e des 
missions d u cours i n f é r i e u r de l ' O r é n o q u e , ils 
se r é u n i s s a i e n t chaque a n n é e sur l 'Apure , avec 
les Indiens de leurs paroisses, pour chasser les 
l amant ins . 

L a graisse de ces an imaux servait à l 'alimen
t a t i on des lampes des é g l i s e s et à la p r é p a r a 
t i o n des mets . E l l e n 'a pas l 'odeur désagréab le 
de l ' hu i l e de baleine, ou de la graisse des antres 
m a m m i f è r e s mar ins souff leurs . 

L a peau 4 c e n t i m è t r e s d ' é p a i s s e u r , on la 
coupe en l a n i è r e s , don t on se sert comme de 
courroies , mais elle se g â t e dans l 'eau. 

Dans les colonies espagnoles, on en faisait des 
fouets, q u i servaient à p u n i r les esclaves. 

L E S R H Y T 1 N E D E S — R H Y T I N A E . 

Die Borkenthiere. 

C a r a c t è r e s . — Les r h y t i n é d é s d i f f è r e n t des 
m a n a t i d é s en ce qu ' i l s manquent c o m p l è t e m e n t 
de dents, d u moins chez les adultes, ces organes 
é t a n t r e m p l a c é s par une plaque c o r n é e au palais, 
correspondant à une plaque analogue à la m â 
choi re i n f é r i e u r e . 

Cette f a m i l l e repose sur le genre suivant. 

LES RHYTINES - RHYTINM. 

C a r a c t è r e s . — Les rhy l ines , aussi n o m m é s 
stellères, d u n o m de Stel ler q u i a le p r e m i e r f a i t 
c o n n a î t r e l ' e s p è c e type , on t le corps a l l o n g é , la 
queue f o r t e m e n t é c h a n c r é e , des nageoires pe 
t i tes , sans trace d'ongles n i de phalanges ; une 
t ê t e re la t ivement t r è s - p e t i t e ; des l è v r e s doubles, 
garnies de soies courtes et g r o s s i è r e s . 

LE RHYTIIVE BORÉAL — IiHYTINA BOREJLIS. 

Die Seekuh ou das Borkenthier. 

« Sur t o u t le r ivage de l ' î l e , et sur tout à l ' em
bouchure des cours d'eau, se t rouven t les t r o u 

peaux t r è s - n o m b r e u x des vaches de mer, ou 
morskaja-korowa, c o m m e les Russes les appellent. 
Les phoques e f f r a y é s ayant q u i t t é la c ô t e , nous 
commenc ions à s o u f f r i r d u manque de n o u r r i 
tu re ; nous c h e r c h â m e s à nous r endre m a î t r e s de 
ces a n i m a u x , et à t r o u v e r u n m o y e n facile de 
subvenir à no t re en t r e t i en . Le 21 m a i , je fis la 
p r e m i è r e tentat ive ; j 'essayai de t i r e r u n de ces 
grands an imaux m a r i n s à t e r r e , au m o y e n d'un 
g rand et f o r t c roche t en f e r , auquel é t a i t atta
c h é e une fo r t e et longue corde ; mais ce f u t en 
va in , la peau é t a i t t r o p du re , le c roche t t r o p peu 
a c é r é . On le changea plus ieurs fo i s , mais tou 
j o u r s i n u t i l e m e n t ; les an imaux fuya i en t dans la 
mer , e m p o r t a n t et c roche t et c o r d e . L a n é c e s 
s i t é nous f o r ç a à les ha rponne r . A la fin de j u i n , 
o n r a c c o m m o d a la yo l e , q u i avait é t é f o r t e m e n t 
a v a r i é e con t r e les rochers ; e l le f u t m o n t é e par 
u n p i l o t e , quat re rameurs et u n h a r p o n n e u r 
q u i avait à la m a i n u n l o n g h a r p o n a t t a c h é 
à une corde , c o m m e p o u r la p ê c h e de l a ba-
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leine ; les quarante h o m m e s de l ' é q u i p a g e r e s t é s 
sur le r ivage tenaient l ' au t re bou t de l a co rde . 
On s ' a v a n ç a l en tement vers les a n i m a u x , q u i 
paissaient t r a n q u i l l e m e n t . D è s que le h a r p o n -
neur en eut a t t e in t u n , les hommes r e s t é s à t e r re 
le t i r è r e n t vers le r ivage ; ceux q u i é t a i e n t dans 
la yole le h a r c e l è r e n t , le f a t i g u è r e n t , le p e r c è 
rent de coups de couteau et de b a ï o n n e t t e ; 
l ' an imal , é p u i s é par la per te de son sang, f u t t i r é 
au rivage et a t t a c h é pendant la m a r é e haute . L a 
m a r é e basse le laissa à sec; o n le d é p e ç a , o n 
porta la viande et la graisse à la maison ; on m i t 
la viande dans de grands tonneaux, on suspen
d i t la graisse à des é c h a f a u d a g e s é l e v é s . Nous 
nous t r o u v â m e s ainsi ayant de la n o u r r i t u r e en 
abondance, et nous p û m e s con t inue r la c o n 
struct ion du navire q u i devait nous sauver. » 

C'est ainsi que Stel ler , q u i , en novembre 1741, 
avait é c h o u é sur l ' î le encore i n c o n n u e de Beh-
r ing ,e t y avait p a s s é d i x t r is tes m o i s , commence 
sa descr ip t ion d u r h y t i n e b o r é a l ou vache de 
mer, comme le n o m m e l ' i l l u s t r e voyageur. Ce 
curieux m a m m i f è r e m a r i n semble avoir c o m 
p l è t e m e n t d i sparu . V i n g t - s e p t ans a p r è s Ste l ler , 
on tuait le de rn ie r . Depuis , à la v é r i t é , on a 
bien encore t r o u v é soit un c r â n e , soi t une plaque 
palatine, ou quelques os d u squelet te, mais on 
n'a plus v u d ' i n d i v i d u v i v a n t . 

A l l échés par les promesses lucra t ives de la 
soc ié té russe de d é c o u v e r t e s , les p ê c h e u r s de 
baleines et les aventur iers se l a n c è r e n t en masse 
dans la mer de B e h r i n g , et firent u n t e l carnage 
de ces paisibles habi tants de la mer , qu ' i l s d i s 
parurent d u n o m b r e des ê t r e s vivants . Depuis , 
on s ' e f fo rça va inement de re t rouver u n de ces 
animaux. Tous les navires q u i f i r e n t vo i le vers 
ces parages en f u r e n t p r é v e n u s ; aucun n v en r ap 
porta de nouvelles . 

C a r a c t è r e s . — Stel ler regarde l ' e s p è c e q u ' i l 
d é c r i t sous le n o m de vache de mer c o m m e le 
lamant in d é c o u v e r t par Hernandez. Mais i l r é 
sulte é v i d e m m e n t de sa desc r ip t ion que c'est u n 
animal t o u t à f a i t d i f f é r e n t des s i r è n e s connues 
j u s q u e - l à . A u l i e u de dents, c o m m e nous l 'avons 
d i t , la m â c h o i r e p o r t a i t quatre plaques q u i 
n ' a d h é r a i e n t qu 'aux gencives, c a r a c t è r e s u f f i 
sant p o u r f a i r e r e c o n n a î t r e l ' a n i m a l . Mais nous 
laissons la paro le au seul natural is te q u i l ' a i t 
d é c r i t , à S te l le r . 

« Les p lus grands de ces an imaux , d i t - i l , on t j 
de 4 à 5 brasses, soit de 28 à 35 pieds anglais ; 
de l o n g , et u n quar t de brasse de c i r c o n f é 
rence, dans l eu r p o i n t le plus é p a i s , au vo i s i 
nage de l ' o m b i l i c . La par t ie a n t é r i e u r e de leur 

corps , j u s q u ' à l ' o m b i l i c , r appe l l e les phoques ; 
la pa r t i e p o s t é r i e u r e est cel le des poissons. L e 
squelette de la t ê t e ne d i f f è r e que peu de ce lu i 
d 'une t ê t e de cheval ; mais quand la peau et les 
chairs y sont encore , c'est une t ê t e de b u f f l e . 
Dans"la bouche , se t rouven t , au l i e u de dents , 
deux os larges, a l l o n g é s , l isses, l â c h e s , a t ta 
c h é s l ' u n au palais, l ' au t re à la m â c h o i r e i n f é 
r i eu re . Tous deux sont m a r q u é s de s i l lons et de 
saillies nombreuses , e n t r e c o u p é e s ; l ' a n i m a l s'en 
sert p o u r b royer les plantes d o n t i l se n o u r r i t . 
Les l è v r e s sont couvertes de soies for tes et n o m 
breuses ; celles de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e on t 
l ' é p a i s s e u r d 'une p l u m e de p o u l e ; à l eur c a v i t é 
centrale , on r e c o n n a î t f a c i l e m e n t la s t r u c t u r e 
des poi l s . Les yeux ne sont pas p lus grands que 
des yeux de m o u t o n ; i ls n ' o n t pas de p a u p i è r e s . 
L ' ouve r tu r e d u c o n d u i t a u d i t i f est pe t i t e et ca
c h é e ; on ne peu t la t rouve r au m i l i e u des p l i s 
et des saillies de la peau ; i l f au t d é p o u i l l e r l a 
t ê t e , et on la r e c o n n a î t alors à sa cou leu r n o i r e , 
b r i l l a n t e : el le n 'a que le d i a m è t r e d ' un pois . I l 
n ' y a n u l vestige d ' o re i l l e externe. 

« L a t ê t e est r a t t a c h é e au corps par u n cou 
c o u r t , m a l l i m i t é . Les pattes de devant on t deux 
a r t i cu la t ions ; l eu r e x t r é m i t é ressemble u n peu 
à u n p ied de cheval ; elles sont munies à l eur 
face i n f é r i e u r e de poi l s n o m b r e u x , roides et 
s e r r é s c o m m e ceux d'une brosse. On n ' y peut 
r e c o n n a î t r e n i doigts n i ongles. L ' a n i m a l se ser t 
de ses pattes p o u r nager et p o u r c u e i l l i r les 
plantes mar ines . Au-dessous des pattes, sont les 
mamel les , en f o r m e de seins, munies de mame
lons no i r s , rugueux, de 5 c e n t i m è t r e s de l ong , 
et auxquels aboutissent des condui ts galacto-

; phores innombrab les . Quand on presse f o r t e 
men t les mamelons , i l en sort une grande quan
t i t é d 'un l a i t , plus doux et plus c r é m e u x que 

: ce lui des m a m m i f è r e s terrestres. L e dos de ces 
an imaux ressemble à ce lu i du b œ u f : les flancs 
sont ronds et a l l o n g é s , le ventre a r r o n d i et 
t endu , de telle sorte q u ' à la m o i n d r e blessure 
les intest ins s'en é c h a p p e n t en produisan t u n 
s i f f l ement . A p a r t i r des organes g é n i t a u x , l ' a n i 
m a l va en d é c r o i s s a n t r ap idemen t ; la queue se 
t e rmi n e par une nageoire, r e m p l a ç a n t les pattes 
de d e r r i è r e ; t r è s - m i n c e re la t ivernentaures te d u 
corps, e l l e a n é a n m o i n s e n c o r e deuxpieds (0 m ,66) 
de large, à la naissance de la nageoire. Cet an i 
m a l n'a pas de nageoire dorsale, ce q u i le d i s t i n 
gue des baleines. La nageoire caudale est ho r i zon
tale, comme celle des dauphins et des baleines. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Ces an imaux 
vivent dans la mer , r é u n i s en t roupeaux, c o m m e 
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les b œ u f s . Le m â l e et la femel le sont l ' un p r è s 
de l ' a u t r e ; les pet i ts j ouen t devant eux, p r è s d u 
rivage. I l s ne s ' i n q u i è t e n t de r i en que de leur 
n o u r r i t u r e . I ls ont con t inue l l ement le dos et la 
m o i t i é du corps hors de l 'eau. Comme les m a m 
m i f è r e s terrestres, i ls mangent en se m o u v a n t 
lentement; à l 'aide d e l e u r s p a t t e s , i l s d é t a c h e n t l e s 
herbes des pierres sur lesquelles elles croissent et 
les m â c h e n t sans cesse ; la s t ructure de leur es
tomac m'a.cependant m o n t r é qu ' i l s ne r u m i n e n t 
pas, c o m m e j e l'avais d 'abord c r u . E n m a n 
geant, i ls r emuent le cou et la t ê t e , c o m m e le 
fon t les b œ u f s ; toutes les minu tes , i ls sortent la 
t ê t e de l 'eau, et f o n t une in sp i r a t ion bruyante , 
à la m a n i è r e des chevaux. Lorsque l 'eau b a i s s ç , 
i ls s ' é l o i g n e n t de la t e r r e ; quand elle mon te , 
i ls se rapprochent d u r ivage, et assez p r è s pour 
que nous puissions les f r appe r depuis la ter re 
avec nos b â t o n s . 

« I ls n ' on t nu l l e crainte de l ' h o m m e ; i l s ne 
paraissent pas non plus avoir l ' o u ï e t r è s - f i n e , 
comme l 'a d i t Hernandez. Je ne pus, c o m m e cet 
auteur, vo i r chez eux la m o i n d r e trace d'une 
in te l l igence remarquable ; par contre , i ls se t é 
moignent l ' u n à l 'autre beaucoup d 'at tache
ment . Quand u n é t a i t b l e s s é , tous les autres s'ef
f o r ç a i e n t de le sauver. Les uns f o r m a i e n t un 
cercle, pou r e m p ê c h e r l eur camarade b l e s s é 
d ' ê t r e e n t r a î n é au r ivage ; les autres cherchaient 
à renverser la yole ; d'autres encore se c o u 
chaient sur le f lanc, et cherchaient à é c a r t e r le 
ha rpon , ce à quo i ils r é u s s i r e n t plusieurs fo i s . 
Ce ne f u t pas sans é t o n n e m e n t que nous v î m e s 
un m â l e reveni r deux jou r s de suite a u p r è s du 
cadavre de sa f emel le , comme pour s'assurer de 
son é t a t . Quoique nous en eussions b l e s s é et 
t u é u n grand n o m b r e , i l s r e s t è r e n t t ou jou r s au 
m ê m e e n d r o i t . 

« L ' accoup lement avait l i e u au mois de j u i n ; 
la femel le f u y a i t l en tement , se r e tou rnan t c o n 
t i nue l l emen t , et le m â l e ne se lassait pas de la 
pou r su iv re , j u s q u ' à ce q u ' i l en f û t venu à ses f ins . 

« Lorsque ces an imaux veulent se reposer à 
t e r re , i ls se couchent sur l 'eau et se laissent 
po r t e r par les f lo t s c o m m e des morceaux de bois . 

Usages e t p r o d u i t s . — « Ces an imaux se t r o u 
vent tou te l ' a n n é e dans l ' î le en t r è s - g r a n d e abon
dance ; aussi les habi tants de la c ô t e or ienta le du 
Kamtscha tka peuvent- i l s t ou jou r s en avoir de 
l a graisse et de la viande en abondance. 

« L a peau est c o m p o s é e de deux couches ; la 
couche externe est n o i r e o u b r u n n o i r , é p a i s s e 

d ' u n pouce (0m,021), presque aussi solide que 
du l i è g e , rugueuse et p e r c é e de t rous . E l le est 
f o r m é e de f ibres vert icales, s e r r é e s l 'une p r è s de 
l ' au t r e , c o m m e le gypse r a y o n n é . Cette couche 
externe, q u i s ' e n l è v e fac i l ement , est à regarder, 
j e c ro i s , c o m m e r é s u l t a n t d 'une t rans format ion 
des po i l s , de m ê m e que celle q u ' o n observe chez 
la baleine. 

« L a seconde couche est un peu plus épaisse 
qu 'une peau de b œ u f ; elle est f o r t e et blanche. 
Au-dessous est une couche de graisse de quatre 
doigts d ' é p a i s s e u r , puis v iennent seulement les 
chairs . J 'est ime le poids de l ' an ima l , la peau, 
la graisse, les os et les in tes t ins y compr is , à 
480 qu in t aux . L a graisse n 'estpas mol le et h u i 
leuse; el le est du re , d ' u n b lanc d é n e i g e , et, 
e x p o s é e quelques j o u r s à l ' a i r , elle prend une 
couleur jaune , c o m m e de b o n beurre de H o l 
lande. Cui te , elle est b i en me i l l eu re que la meil
leure graisse de b œ u f . Fondue , elle a la couleur 
et la f r a î c h e u r de l ' h u i l e d 'o l ive , le goû t de 
l ' h u i l e d'amandes douces ; nous en buvions à 
tasse p le ine , sans en ê t r e n u l l e m e n t dégoû té s . 
L a queue n'est presque que de la graisse, qui 
est plus d é l i c a t e que celle des autres parties du 
corps . L a graisse des jeunes i nd iv idus rappelle 
le l a r d de porc , et l eu r viande celle du veau. 
E l l e gonf le de m a n i è r e à doub le r de vo lume; 
elle est cu i t e en une demi -heure . On ne peut 
d i s t inguer l a viande des v ieux animaux de celle 
d u b œ u f . On peut , m ê m e en é t é , lalaisser à l 'air 
deux semaines et p lus , sans qu 'e l le se g â t e , bien 
que s o u i l l é e par les mouches et couverte de 
vers. E l l e est p lus rouge que celle des autres 
an imaux ; on d i r a i t , à l a v o i r , qu 'e l le a é t é salée 
avec d u s a l p ê t r e . 

« Son usage est t r è s - s a i n ; nous en f î m e s tous 
l ' e x p é r i e n c e ; nous nous t r o u v â m e s plus forts et 
mieux por tan t s . Cela se f i t su r tou t sentir chez 
les mate lo ts , q u i j u s q u e - l à avaient souffert du 
scorbut , sans p o u v o i r s'en g u é r i r . Nous f î m e s 
des provis ions p o u r no t r e d é p a r t . S i nous n'a
vions pas eu ces an imaux , no t r e r e t o u r ne se 
serai t p e u t - ê t r e j ama i s e f f e c t u é . 

« Je n ' a i pas é t é peu é t o n n é de n ' avo i r r i en pu 
apprendre au Kamtscha tka , a v a n t m o n voyage, au 
sujet de la vache de m e r ; mais à m o n r e t o u r , j ' e n 
tendis d i re q u ' o n t r o u v a i t ces an imaux depuis 
le cap de K r o n o t s k ju squ ' au go l fe d 'Awatscha, 
et que par fo is les cadavres en sont r e j e l é s sur 
r ivage. Les Kamtschadales , à d é f a u t d 'aut r 
noms, les appel len t les mangeurs d'herbes. » 
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L E S C É T A C É S — C E T A C E A , 

Die Walthiere, The Whales. 

C a r a c t è r e s . — Les c é t a c é s sont p a r m i les 
m a m m i f è r e s ce que les poissons sont p a r m i les 
v e r t é b r é s , c ' e s t - à - d i r e des ê t r e s c o n f o r m é s p o u r 
une vie exclus ivement aquat ique . Les phoques 
passent un t iers e n v i r o n de leur existence à terre; 
ils y naissent, i l s y d o r m e n t et s'y chauf fen t aux 
rayons d u so le i l . Les s i r è n e s peuvent aussi y 
v ivre ; les c é t a c é s ne sauraient exister que dans 
l'eau. L e u r ta i l l e gigantesque i n d i q u e d é j à que 
ce n'est qu 'au m i l i e u de cet é l é m e n t q u ' i l l eu r 
est possible de se m o u v o i r ; d ' un autre c ô t é , la 
mer avec ses richesses in f in ies peut seule l eu r 
f o u r n i r de la n o u r r i t u r e en q u a n t i t é suff isante. 

Sang chaud et r e sp i r a t i on p u l m o n a i r e , v i v i 
p a r i t é et l ac ta t ion , d é v e l o p p e m e n t pa r f a i t d u cer
veau et des n e r f s : tels sont les c a r a c t è r e s 
essentiels des m a m m i f è r e s . Les c é t a c é s par
tagent ces c a r a c t è r e s avec les ordres que nous 
avons d é j à p a s s é s en revue . Mais p o u r tous les 
autres po in ts de l ' o rgan isa t ion , i l s s ' é l o i g n e n t 
des m a m m i f è r e s terrestres p lus encore que les 
espèces de l ' o r d r e p r é c é d e n t . 

Les c é t a c é s on t u n corps l o u r d et massif, sans 
membres e x t é r i e u r s . L e u r t ê t e é n o r m e et mons
trueuse n'est pas ne t t ement s é p a r é e d u co rps ; 
ce lu i -c i va en s 'amincissant d 'avant en a r r i è r e , 
et se t e r m i n e par une nageoire caudale large et 
hor izonta le . Les membres p o s t é r i e u r s , que nous 
avons vus exister chez tous les m a m m i f è r e s , les 
s i r è n e s e x c e p t é e s , f o n t c o m p l è t e m e n t d é f a u t ; 
les pieds de devant sont devenus de v é r i t a b l e s 
nageoires, et i l f au t le scalpel pour y r e c o n n a î t r e 
des mains . Une nageoi re dorsale, f o r m é e de 
tissu ad ipeux, mais n 'exis tant pas t o u j o u r s , 
augmente encore l eu r ressemblance avec les 
poissons. L e u r bouche est l a rgement f e n 
due, d é p o u r v u e de l è v r e s ; el le r en fe rme u n 
n o m b r e c o n s i d é r a b l e de dents, ou b ien des 
f a n o n s ; i l n ' y a pas de p a u p i è r e i n t e rne , et 
les mamel les sont p l a c é e s p r è s des organes g é 

n i t aux . 
L a s t ruc tu re i n t e rne o f f r e aussi plusieurs 

p a r t i c u l a r i t é s . Les os sont f o r m é s de cellules 
spongieuses, r e m p l i e s d 'une graisse l i q u i d e q u i 
les p é n è t r e t e l l e m e n t , qu'Us paraissent gras lors 
m ê m e q u ' o n les expose l ong t emps à l ' a i r ; i ls 

sont d é p o u r v u * de canal m é d u l l a i r e . L e c r â n e 
est é n o r m e , et, dans peu d ' e s p è c e s , i l est p r o 
p o r t i o n n é au v o l u m e d u reste d u corps. Les os 
en sont r e l i é s d 'une m a n i è r e toute s p é c i a l e ; i ls 
sont l â c h e m e n t i m b r i q u é s les uns sur les autres, 
o u ne sont unis entre eux que par des part ies 
m o l l e s ; quelques-uns sont rud imen ta i r e s , les 
autres ex t r ao rd ina i r emen t d é v e l o p p é s . 

Dans la co lonne v e r t é b r a l e , la pa r t i e cerv i 
cale est sur tout à c o n s i d é r e r . Les v e r t è b r e s y 
sont encore au n o m b r e de sept; mais ce ne sont 
plus que des anneaux minces , aplat is , t r è s - p e u 
mobi l e s , et souvent s o u d é s entre eux de te l le 
f a ç o n que leur n o m b r e p r i m i t i f n 'est i n d i q u é 
que par les t rous de con juga i son q u i l i v r e n t 
passage *iux nerfs . Ce sont g é n é r a l e m e n t les 
p r e m i è r e s v e r t è b r e s q u i sont s o u d é e s ; pa r fo i s , 
la d e r n i è r e seule est l i b r e ; mais elle peu t ê t r e 
con fondue avec les autres. Les c é t a c é s on t de H 
à 19 v e r t è b r e s dorsales, de 10 à 24 l omba i r e s , 
plus , par c o n s é q u e n t , que tous les autres m a m 
m i f è r e s , et de 22 à 24 caudales. Le n o m b r e des 
vraies c ô t e s est t ou jour s r e s t r e i n t ; les v é r i t a b l e s 
baleines n 'en on t qu 'une pai re ; et j amais on 
n ' en c o m p t e plus de s ix . Les fausses c ô t e s sont 
t ou jou r s b i en plus nombreuses. 

Les membres a n t é r i e u r s sont remarquables 
par la f o r m e cour te et plate de leurs os et l e 
n o m b r e c o n s i d é r a b l e des phalanges ; tandis 
q u ' i l n 'y en a que t ro i s chez les autres m a m m i 
f è r e s , on en t rouve chez quelques c é t a c é s s ix , 
neuf et m ê m e douze. 

Les dents on t une s t ruc tu re toute s p é c i a l e . 
D ' o r d i n a i r e , chaque m â c h o i r e por te des dents 
toutes semblables, et en t r è s - g r a n d n o m b r e . 

Les muscles on t une d i spos i t ion f o r t s imple ; 
i ls sont t r è s - v i g o u r e u x , et p r o p o r t i o n n é s à la 
ta i l le de l ' an imal . L a masse nerveuse est r e l a t i 
vement t r è s - f a i b l e ; chez une baleine q u i p è s e 
5,500 k i l og rammes e t q u i est longue de 6 m è t r e s , 
le cerveau ne p è s e pas 2 k i l o g r a m m e s , pas 
plus que ce lu i d 'un h o m m e , lequel n ' a t t e in t que 
ra rement u n poids de plus de 100 k i l o g r a m m e s . 

Tous les organes on t u n m é d i o c r e d é v e l o p p e 
ment . Les yeux sont pet i t s , les orei l les ne sont 
q u ' i n d i q u é e s . Le nez a p e r d u ses fonc t i ons , et 
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/ /n 'est plus q u ' u n condu i t a é r i e n : on n'a t r o u v é 
denerfs o l fac t i f s chez aucun c é t a c é . I l n 'y a donc 
r i e n à di re sur l ' odora t , et quant au toucher , i l 
existe, mais f a ib l e . 

Comme on peut s'y a t tendre , les organes res
pira toires de ces an imaux sont en ha rmon ie 
avec le m i l i e u o ù i ls v iven t . Le l a rynx n'est plus 
d e s t i n é à ê t r e u n organe p h o n a t e u r ; i l d o i t 
seulement laisser passer une grande q u a n t i t é 
d 'air à la f o i s ; les condui ts a é r i e n s sont donc 
t r è s - g r a n d s ; les poumons ont u n v o l u m e cons i 
d é r a b l e ; les bronches sont a n a s t o m o s é e s entre 
elles. D'autres disposit ions concouren t à f a c i 
l i t e r la resp i ra t ion . Les a r t è r e s aortes et p u l 
monaires on t des d ive r t i cu lums t r è s - s p a c i e u x , 
o ù peut s 'accumuler le sang o x y g é n é ou v i c i é . 

Les glandes salivaires manquent . L a langue 
est t r è s - g r a n d e , l 'estomac g é n é r a l e m e n t d i v i s é , 
le foie pe t i t , l ' i n t es t in de longueur var iab le . 

L e corps est recouvert d'une peau lisse, et 
n 'ayant sur quelques points restreints que des 
soies rares. E l l e est m o l l e , v e l o u t é e au toucher , 
grasse. Son é p a i s s e u r est m é d i o c r e , mais a u -
dessous d'elle se t rouve une f o r t e couche de 
graisse. 

I l est presque i n u t i l e de fa i re remarquer 
combien cette s t ruc ture est a p p r o p r i é e à la vie 
aquatique des baleines. La peau lisse f ac i l i t e 
les mouvements de ces an imaux ; la couche de 
graisse en d i m i n u e le po ids , remplace les poi l s 
comme organes de p r o t e c t i o n con t re le f r o i d , 
et pe rmet aux c é t a c é s de r é s i s t e r à l ' é n o r m e 
pression qu ' i l s supportent quand i ls p longen t 
au f o n d de la mer . Leurs vastes poumons 
peuvent emmagasiner des q u a n t i t é s c o n s i d é 
rables d 'a ir , et les a r t è r e s é n o r m é m e n t d i l a t é e s 
q u i r e l i en t le c œ u r et les poumons peuvent 
r e n f e r m e r assez de sang a r t é r i a l i s é , p o u r que 
ces an imaux puissent rester l ong temps sans 
respirer . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On t rouve 
des c é t a c é s dans toutes les mers d u g l o b e ; mais 
tandis que les uns on t une aire de d ispers ion 
assez é t e n d u e , les autres sont c o n f i n é s dans 
les r é g i o n s les plus f r o i d e s ; quelques-uns sont 
cosmopol i tes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — TOUS les 
c é t a c é s é v i t e n t le voisinage des c ô t e s , la ter re 
leur é t a n t funeste . Les r e p r é s e n t a n t s d 'une 
seule f a m i l l e de cet o r d r e r e m o n t e n t les fleuves 
assez l o i n , sans a l le r tou te fo is au d e l à d u p o i n t 
o ù la m a r é e se f a i t sent i r . Les au t r è s ne q u i t t e n t 
pas l 'eau s a l é e . A u c u n c é t a c é ne peut se m o u 
vo i r hors de l 'eau, e t quand une t e m p ê t e les 

f a i t é c h o u e r sur le r ivage, i ls sont perdus sans 
ressource. 

A certaines saisons, i ls é m i g r e n t et parcourent 
la mer, suivant u n t r a j e t d é t e r m i n é . Tous les 
c é t a c é s nagent avec la plus grande f a c i l i t é , sans 
effor ts visibles, et p lus ieurs avec une incroyable 
r a p i d i t é . D ' o r d i n a i r e , i ls se t i ennen t à la sur
face de l 'eau ; i l est m ê m e probable qu ' i l s ne 
descendent dans les grandes profondeurs que 
lorsqu ' i l s sont b l e s s é s . L a couche s u p é r i e u r e 
de l 'eau est l eu r v é r i t a b l e domaine . 

I ls sor tent la t ê t e et une par t ie d u dos pour 
respirer . L e u r r e sp i r a t ion est s i n g u l i è r e . Arr ivé 
à la surface, le c é t a c é souff le b r u y a m m e n t l'eau 
q u i a p é n é t r é dans ses narines i n c o m p l è t e m e n t 
f e r m é e s , et cela avec une te l le fo rce , que cette 
colonne d'eau, r é d u i t e en p o u s s i è r e , s 'élève à 5 ou 
6 m è t r e s . On d i r a i t u n j e t de vapeur s ' é c h a p -
pant d ' u n tuyau é t r o i t ; le b r u i t qu 'e l le fa i t res
semble aussi à ce lu i de la vapeur . Ce n'est donc 
pas u n j e t d 'eau, semblable à ce lu i d'une f o n 
ta ine , et t e l que le r e p r é s e n t e n t les dessinateurs, 
ou que l ' o n t d é c r i t quelques naturalistes. A cette 
e x p i r a t i o n s u c c è d e une i n s p i r a t i o n bruyante et 
r ap ide ; souvent l ' a n i m a l en f a i t quatre ou cinq 
dans une m i n u t e , mais la p r e m i è r e seule est 
p r é c é d é e de l ' é v a c u a t i o n d u l i q u i d e . Les narines 
sont d i s p o s é e s de t e l l e sorte que c'est toujours 
la p r e m i è r e pa r t i e d u corps q u i a r r ive hors de 
l 'eau. Une baleine q u i nage t r anqu i l l emen t 
respire envi ron une fois chaque m i n u t e et demie; 
mais son i m m e r s i o n peut ê t r e b i en plus longue. 
Scoresby d i t qu 'une ba le ine b l e s s é e peut rester 
j u s q u ' à v ing t minu tes sans respi rer . Dans ce 
cas, le sang o x y g é n é , en r é s e r v e dans les poches 
a r t é r i e l l e s , c o n c o u r t à d i m i n u e r le besoin de 
r e s p i r a t i o n ; mais à la fin ce besoin se faisant v io
l e m m e n t sent i r , l ' a n i m a l d o i t p a r a î t r e à la sur
face, sous peine d 'asphyxie . Quand u n cé t acé 
manque d 'a i r , i l m e u r t a s p h y x i é , c o m m e tou t 
autre m a m m i f è r e , et dans u n t r è s - c o u r t espace 
de temps : une baleine q u i s ' é t a i t prise dans les 
c â b l e s avec lesquels o n avai t a t t a c h é une autre 
baleine, m o u r u t en quelques m i n u t e s . I l est d i f 
ficile de c o m p r e n d r e c o m m e n t ces an imaux , 
d o n t l a r e sp i ra t ion est cependant a é r i e n n e , 
meuren t r a p i d e m e n t lo r squ ' i l s sont à sec. Ce 
n'est certes pas l ' a i r q u i l eu r manque , et d ' un 
autre c ô t é ce ne peut ê t r e la f a i m q u i les tue 
en si peu de t emps . T o u j o u r s es t - i l q u ' u n c é 
t a c é é c h o u é sur la c ô t e est d e s t i n é à p é r i r . 

Tous les c é t a c é s sont carnassiers, et i ls ne 
mangent de v é g é t a u x que par hasard. On n 'a 
pas encore la preuve q u une bale ine (Bakeno-
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tera boops), paisse les algues, don t on t rouve 
souvent son estomac r e m p l i , ou qu ' un d a u p h i n 
mange les f r u i t s t o m b é s dans l 'eau du f leuve . 
Les animaux mar ins , petits ou grands, à quelque 
classe qu ' i ls appar t iennent , composent l eu r r é 
g ime. Les plus grands c é t a c é s se nourr issent 
de ceux don t la t a i l l e est la plus e x i g u ë , et i nve r 
sement. Les narvals et les dauphins sont de 
v é r i t a b l e s carnassiers, q u i ne respectent m ê m e 
pas leurs semblables lo r squ ' i l s sont plus faibles ; 
les baleines, au con t r a i r e , ne mangent que de 
petits a n i m a u x , de pet i t s poissons, des crusta
cés , des mol lusques nus, des a n n é l i d e s , etc. On 
peut se f igu re r quel le q u a n t i t é i l en faut pour 
n o u r r i r u n de ces g é a n t s ; une seule baleine 
avale chaque j o u r des m i l l i o n s et des m i l l i a r d s 

de ces pe t i t s ê t r e s . 
Tous les c é t a c é s sont sociables. L à o ù l ' h o m m e 

n'a pas encore t r o u b l é l e u r repos, i ls v ivent en 
troupes nombreuses . Tous m o n t r e n t les uns 
p o u r les autres u n g r and at tachement ; le m â l e 
et la f e m e l l e su r tou t se t é m o i g n e n t beaucoup 

d ' a f f e c t i o n . 
BREBM. 

On manque de d o n n é e s p r é c i s e s sur l ' é p o q u e 
de l ' accouplement . P e u t - ê t r e , a - t - i l l i e u toute 
l ' a n n é e , mais sur tout à la f i n de l ' é t é . Les t r o u 
peaux, à ce m o m e n t , se divisent en couples , q u i 
restent ensemble pendant long temps . L e m â l e 
t é m o i g n e son ardeur en f r appan t la mer de ses 
fortes nageoires et en agi tant les ondes au tour 
de l u i . U se couche sur le dos, dresse la t ê t e , 
saute au-dessus de l 'eau, plonge, r e p a r a î t de 
nouveau à la surface, cherchant par ces j eux à 
charmer sa femel le . On ne c o n n a î t pas la d u r é e 
de la gestat ion. On admet qu 'e l le n 'est que de 
neuf ou d ix mois , mais les preuves manquent . 
I l est probable que les petites e s p è c e s ne 
por t en t que neuf m o i s ; mais, chez les grandes, 
l a gestat ion peut t o u t aussi b ien ê t r e de v ing t 
et u n ou vingt-deux mois que de neuf ou d i x . 

C'est de f é v r i e r en av r i l que l ' o n vo i t des 
femelles avec des peti ts n o u v e a u - n é s : ils sont 
d é j à assez grands, mais i ls ont encore longtemps 
besoin des soins de leurs m è r e s . C'est du moins 
ce q u i arr ive pour les baleines q u i , à u n an seule
ment , sont capables de chercher e l l e s - m ê m e s 
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leur n o u r r i t u r e . L a m è r e nage t r a n q u i l l e m e n t ; 
le pe t i t a d h è r e à sa mamel le , et se laisse t r a î 

ner par el le. 
Les grandes e s p è c e s ne paraissent ê t r e aptes 

à la r ep roduc t i on q u ' à l ' â g e de v ing t ans. Quant 
à la d u r é e de leur v ie , on l ' i gno re . 

On admet que la vieillesse se t r a h i t p a r l a c o u 
leur plus grise de la t ê t e et d u co rps ; par le pas
sage au jaune des parties blanches ; par la d i m i 
n u t i o n de l ' h u i l e , la d u r e t é de la graisse, et la 
t é n a c i t é des parties tendineuses ; mais on n 'a 
pas de d o n n é e s pour d é t e r m i n e r à quel le é p o 
que ces changements commencen t à se p r o 
du i r e . 

Les c é t a c é s sont la p ro ie de plusieurs enne
m i s , sur tout dans leur jeune â g e . L e r equ in et 
l 'o rque ou é p a u l a r poursuivent les jeunes balei
nes, at taquent m ê m e les viei l les , et se repaissent 
pendant plusieurs jours de leur gigantesque 
cadavre. Mais l ' h o m m e est pour ces an imaux 
l ' ennemi le plus destructeur . V o i c i plus de 
m i l l e ans q u ' i l les p o u r s u i t ; aussi quelques es
p è c e s sont elles sur le p o i n t de d i s p a r a î t r e . 

E n cas de danger, les c é t a c é s se d é f e n d e n t 
mu tue l l emen t ; les m è r e s , no t ammen t , combat 
tent avec courage pour leur p r o g é n i t u r e . 

Les petites e s p è c e s se f o n t une a rme de leurs 
dents ; les grandes cherchen t des moyens de 
p r o t e c t i o n dans leurs mouvements cont inuels . 
Rela t ivement à l eu r t a i l l e , ces lou rds animaux 
ne sont pas des adversaires b i e n dangereux. 
L ' h o m m e ne s ' i n q u i è t e g u è r e de leur f u r e u r et 
des effor ts qu ' i l s f o n t p o u r l u i é c h a p p e r . 

P ê c h e . — Dans le p r i n c i p e , l ' homme s'est 
c o n t e n t é des c é t a c é s que la m e r e l l e - m ê m e l u i 
fourn issa i t , c ' e s t - à - d i r e de ceux que la t e m p ê t e 
faisai t é c h o u e r sur les rivages. Plus t a r d , i l songea 
à se mesurer avec ces g é a n t s des mers. 

A u j o u r d ' h u i , la p l u p a r t des c é t a c é s sont l 'ob
j e t de p ê c h e s lucra t ives . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les p rodu i t s les plus 
abondants et les plus r e c h e r c h é s sont r e t i r é s de 
la graisse. Quelques-uns fourn issen t la baleine 
et d'autres le spermacetti, l ' ambre gr i s , etc. 

Les peti tes e s p è c e s sont v i d é e s , c o u p é e s en 
morceaux , et toutes les par t ies de leur corps 
sont soumises à la cuisson p o u r l ' ex t rac t ion de 
l ' h u i l e . 

L'on peut diviser les cétacés en deux ou en 
quatre f ami l l e s , selon q u ' o n s é p a r e ou qu'on 
r é u n i t les narvals, les dauphins et les cachalots. 

L E S M O N O D O N T 1 D É S — MONOBONTES. 

Die Narwale. 

C a r a c t è r e s . — Cette f a m i l l e est essentielle
men t c a r a c t é r i s é e par une t r è s - g r a n d e dent , 
d ro i t e , à surface c a n n e l é e en spirale et q u i s ' i m 
plante dans u n a lvéo l e c o m m u n à la par t ie ex
t é r i e u r e de l'os max i l l a i r e et de l ' i n c i s i f de l ' u n 
des deux c ô t é s . L a dent correspondante est 
beaucoup plus pet i te et reste le plus souvent ca
c h é e dans la par t ie osseuse de la m â c h o i r e . Ces 
dents, chez l a f eme l l e , restent rud imen ta i r e s , ou 
ne p rennen t pas u n grand d é v e l o p p e m e n t . 

Cette f a m i l l e repose exclus ivement sur le 
genre suivant . 

LES NARVALS — MONODON. 

Die Narwale. 

Caractères. — Indépendamment de l'attribut 
r emarquab le don t nous venons de fa i re u n ca
r a c t è r e de f a m i l l e , les narvals se d i s t inguen t en
core par l eu r t ê t e s p h é r i q u e , c o u r t e ; leur corps 
é p a i s , et par l 'absence de nageoire dorsale. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les narvals 
se r encon t ren t p r i n c i p a l e m e n t dans les mers 
polai res . 

On n'en c o n n a î t qu 'une e s p è c e . 

LE NARVAL MONOCEROS — MONODON MONOCEROS. 

Der Narwal. 

Caractères. — Par tous ses caractères, le nar
val {fig. 370) é t a b l i t u n l i e n en t re les lamant ins et 
les dauphins . 11 a la t ê t e r e l a t i vemen t pet i te , le 
cou cour t et gros, le corps a l l o n g é , f u s i fo rme , 
la nageoire caudale t r è s - g r a n d e , assez p r o f o n d é 
m e n t é c h a n c r é e en son m i l i e u , lisse sur ses deux 
faces ; u n p l i c u t a n é i n d i q u e seulement la na
geoire dorsale. L a peau est nue , lisse, v e l o u t é e , 
m o l l e , lu isante , et r e l a t i vemen t m i n c e ; l ' ép i 
d é m i e n 'a que l ' é p a i s s e u r d 'une f e u i l l e de pa
p ie r ; le corps m u q u e u x n'a pas deux c e n t i m è t r e s 
d ' é p a i s s e u r ; le d e r m e est m i n c e , b i e n q u e so
l i de . L a couleur varie su ivant l ' â g e et su ivant le 



L E N A R V A L 

sexe. L e m â l e est blanc ou b l a n c - j a u n â t r e , avec 
des taches nombreuses , a l l o n g é e s , i r r é g u l i è r e s , 
blanches ou brunes ; chez la f e m e l l e , les taches 
t i r en t plus sur le b r u n . Elles sont dans les deux 
sexe plus s e r r é e s sur le dos que sous le ventre, 
et sont souvent confluentes sur la t ê t e . Les jeunes 
animaux sont d 'un gr is b l e u â t r e ou a r d o i s é s , 
mais sans taches ; les an imaux d ' â g e m o y e n on t 
des taches plus s e r r é e s et p lus f o n c é e s que les 
vieux. L a d é f e n s e , longue de deux à t ro is m è 
tres, q u i , chez le m â l e , sort ho r i zon ta lement de 
la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , est, quand elle a é t é net
t o y é e , d ' un blanc j a u n â t r e , avec la po in t e d 'un 
blanc pu r ; pendant la vie de l ' a n i m a l , elle est 
toujours sale. 

La ta i l le d u narva l est de 4 à 5 m è t r e s ; elle 
peut m ê m e a t te indre 6 m , 6 0 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le narval 
habite les mers d u N o r d ; o n le t rouve sur tou t 
entre le 70° et le 80° de l a t i t ude n o r d , dans le 
d é t r o i t de Davis et la mer de B a f f i n . U est c o m 
mun dans le d é t r o i t d u P r i n c e - R é g e n t , dans la 
mer Glaciale, entre le G r o ë n l a n d e t l ' I s lande , à la 
Nouvelle-Zemble et sur les c ô t e s septentrionales 
de la S i b é r i e . I l ne descend que r a r emen t au 
sud du cercle po la i r e . Son appa r i t i on a é t é 
c o n s t a t é e quatre fo is sur les c ô t e s d ' A n g l e t e r r e , 
et deux fois sur les c ô t e s d 'A l l emagne . Ces deux 
é c h o u a g e s on t eu l i e u en 1736. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS ne 
devons pas nous é t o n n e r si les anciens ont r a 
c o n t é m i l l e fables au sujet d u na rva l . U n an ima l 
aussi s ingul ier a d û p rovoque r l ' é t o n n e m e n t de 
l ' homme, et t an t que la science n'est pas venue 
apporter ses observations, l ' i m a g i n a t i o n a p u se 
donner beau j e u . L a d é f e n s e , su r tou t , a é t é le 
sujet de b i en des contes, et avouons-le, ces 
contes ne sont pas encore r é p u d i é s par le v u l 
gaire. 

S t r à b o n , d é j à , par le d 'une l i c o r n e mar ine de 
t r è s - g r a n d e t a i l l e , et que l ' on t rouve f r é q u e m 
ment sur les c ô t e s d'Espagne avec la bale ine . 
A l b e r t le Grand, u n peu plus e x p l i c i t e , d i t que 
cet a n i m a l est u n poisson; q u ' i l po r t e sur le 
f r o n t une corne , avec laquel le i l peu t percer les 
autres poissons et m ê m e les navires ; mais q u ' i l 
est si l en t , que ceux auxquels i l s'attaque l ' é v i 
tent f a c i l e m e n t . U n auteur i n c o n n u d i t que ce 
mons t re m a r i n a le p o u v o i r de percer m ê m e de 
grands navires , de les d é t r u i r e , et de causer 
ainsi la m o r t d 'un grand n o m b r e de personnes ; 
mais que le C r é a t e u r , dans sa b o n t é , a f a i t cet 
a n i m a l si l en t que les navires auxquels i l est s i 
g n a l é o n t t o u t le temps de s 'enfui r . Roggefor t 
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en donna le p r e m i e r dessin exact. D ' a p r è s l u i , le 
narval se sert de sa corne pour comba t t r e les 
baleines, et pou r br iser la g lace ; aussi en v o i t -
on souvent don t cet organe est c a s s é . Fabr ic ius 
m i t en doute que le narval a t t a q u â t , c o m m e on 
le c roya i t , avec sa d é f e n s e , les soles et les au
tres poissons don t i l se n o u r r i t , et q u ' i l la t î n t 
r e l e v é e j u s q u ' à ce que sa pro ie a r r i v â t à sa 
bouche, de f a ç o n à ce q u ' i l p û t la saisir avec sa 
langue. Scoresby est de l 'avis de ceux q u i voient 
dans cette dent u n organe n é c e s s a i r e pour cas
ser la glace. Pour nous, nous ne la c o n s i d é r o n s 
que comme une de ces armes que po r t en t sou
vent les i nd iv idus m â l e s d 'une e s p è c e ; nous ne 
c o m p r e n d r i o n s pas, au t rement , c o m m e n t pou r 
ra i t v ivre la malheureuse f eme l l e , si cet organe 
é t a i t si indispensable à la vie d u narval , pu is 
qu 'el le en est p r i v é e . D u reste, ce que nous 
connaissons des m œ u r s et du genre d é v i e de ce 
monstre m a r i n laisse encore beaucoup à d é 
sirer . 

L e narval év i t e la terre , et recherche l a p le ine 
mer . P e u t - ê t r e , c o m m e n o m b r e de c é t a c é s , 
é m i g r e - t - i l de l 'est à l 'ouest et de l 'ouest à l 'est : 
on n'a pour se fixer à ce sujet que les r é c i t s des 
G r o ë n l a n d a i s . 

Rarement , o n vo i t le narval seul. Les naviga
teurs on t r e n c o n t r é g é n é r a l e m e n t des t roupes 
de 15 à 20 i n d i v i d u s , t ou jou r s du m ê m e sexe. 
Dans le N o r d , sur tout l à o ù les glaces laissent 
une grande é t e n d u e de mer l i b r e , o n les t rouve 
r é u n i s par centaines. 

A u t a n t qu 'on a p u le constater, les narvals sont 
des an imaux paisibles et inof fens i f s , ne cher 
chant querel le n i à leurs semblables, n i aux 
baleines. Us nagent s e r r é s les uns cont re les 
autres, l ' u n appuyant sa dent sur le dos de c e l u i 
qu i le p r é c è d e . Souvent deux o u t ro i s dents se 
croisent . Quant à la lenteur de mouvements que 
les p remiers observateurs l eur on t reconnue , les 
r é c e n t s navigateurs la n i e n t . D ' a p r è s eux, au 
cont ra i re , le narval serait t r è s -v i f , et nagerai t 
avec une incroyable r a p i d i t é . D ' u n seul coup de 
sa queue, i l t ou rne hab i l emen t à d ro i t e ou à gau
che ; mais i l l u i est d i f f i c i l e de se m o u v o i r dans 
un cercle é t r o i t . Chaque fois q u ' i l a r r ive à la 
surface de la mer , i l lance de l 'eau par ses na
seaux avec u n grand b r u i t . Quand u n t roupeau 
est r é u n i , on entend c o m m e un ga rgou i l l ement , 
p r o d u i t par le passage s i m u l t a n é de l ' a i r et de 
l 'eau. 

Le narval se n o u r r i t de mollusques et de 
poissons. Scoresby t rouva dans l 'estomac d 'un 
i n d i v i d u q u ' i l o u v r i t des p leuronectes , q u i 
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avaient presque t rois fois la largeur de sa c a v i t é 
buccale , et i l se demande c o m m e n t i l l u i é t a i t 
possible, avec sa bouche é d e n t é e , de saisir et 
d'avaler de pareilles proies ; i l c r o i t q u ' i l les 
avait auparavant t r a n s p e r c é s de sa dent, et les 
avait ava l é s a p r è s les avoir ainsi t u é s . Mais ce 
navigateur oubl ie la malheureuse femel le , q u i , 
elle aussi, a besoin de vivre. I l est probable que 
le narval a t te in t sa p ro ie à la nage, et la c o m 
p r i m e dans sa bouche pour pouvo i r l 'avaler. 
Nous voyons d 'ai l leurs nos phoques capt ifs r o u 
ler les soles, avant de les d é g l u t i r , avec autant 
d ' h a b i l e t é qu 'une c u i s i n i è r e roule une omele t te . 

Nous ne savons à peu p r è s r i en sur la r ep ro 
duc t ion de cet a n i m a l . On ignore et le temps de 
l 'accouplement , et celui de la mise bas, et la 
d u r é e de la gestation. A u mois de j u i n , on 
trouva une fois un pe t i t presque c o m p l è t e m e n t 
d é v e l o p p é dans le corps d'une femel le . 

P ê c h e . — On p ê c h e le narval depuis l o n g 
temps. L ' h o m m e n'est cependant pas p o u r l u i 
l ' ennemi le plus redoutable ; l ' é p a u l a r et le re
q u i n le poursu iven t ; mais c'est la mer e l l e -
m ê m e q u i l u i est souvent fa ta le . I l n'est pas de 
c é t a c é s don t on t rouve plus de d é b r i s . Dans 
plusieurs endroi ts , o ù cependant i ls sont rares, 
l ' on vo i t des dents de narvals f lo t te r sur la m e r ; 
souvent des cadavres sont r e j e t é s , sans blessu
res, sur les c ô t e s d u n o r d . U n grand n o m b r e 
semblent donc p é r i r dans les t e m p ê t e s . 

Les p ê c h e u r s de baleines ne poursuivent pas 
t ou jou r s les narvals. D 'a i l leurs , i ls sont d i f f i c i l e s 
à tuer , car i ls ne reviennent pas p o u r respirer à 
la m ê m e place o ù i ls on t p l o n g é . On en ha r 
ponne p a r f o i s , mais i ls ne sont nu l l e pa r t l ' o b 
j e t d 'une p ê c h e i m p o r t a n t e . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les G r o ë n l a n d a i s 
mangent la chair d u narval a p r è s l ' avoi r fa i t 
cu i re et s é c h e r ; ils en avalent crues la peau et 
la graisse; de l ' h u i l e , i ls a l imen ten t leurs l a m 
pes; des tendons, i ls f a b r i q u e n t d u fil; avec 
l ' œ s o p h a g e et m ê m e avec les in tes t ins , i ls f o n t 
des vessies, qu ' i l s e m p l o i e n t à la p ê c h e . 

Les p ê c h e u r s de baleines en fonden t la graisse ; 
mais ce sont les d é f e n s e s sur tout q u i sont le 
p r o d u i t le plus r é m u n é r a t e u r de cette p ê c h e . 

A u t r e f o i s , ces d é f e n s e s valaient des sommes 
c o n s i d é r a b l e s . On l eu r a t t r i b u a i t des vertus 
t h é r a p e u t i q u e s s i n g u l i è r e s ; p o u r nous, nous 
n ' y voyons plus qu 'une substance s u p é r i e u r e à 
l ' i v o i r e . I l y a deux cent c inquante ans, les d é 
fenses de narval é t a i e n t rares en E u r o p e ; et 
celles que les navigateurs t rouva ien t parfo is 
Sans la mer , é t a i e n t d 'une vente fac i le . On les 

regardai t c o m m e les cornes de la l i co rne de la 
B j b l e ; aussi les Anglais on t - i l s dans leurs armes 
une l i co rne , mun ie d 'une d é f e n s e pare i l le . 

« L ' empereur et les ro is , d i t F i t z inger , en 
faisaient fa i re des sceptres r i c h e m e n t o r n é s ; 
c ' é t a i t avec ces dents que l ' on f ab r iqua i t les 
crosses d ' é v ê q u e s les plus p r é c i e u s e s . A u sei
z i è m e s i è c l e , on conservait dans les archives de 
B a y r e u t h , à Plassenburg, quatre dents de nar
va l , c o m m e une t r è s - g r a n d e r a r e t é . Deux d'en
t re elles avaient é t é d o n n é e s pour paiement 

j d 'une veste, par l ' empereur Charles V , aux deux 
i margraves de Bayreu th ; en 1559, les V é n i t i e n s 
j o f f r i r e n t pour la plus grande, la somme colos-
| sale de 30,000 sequins, mais ce f u t vainement. 

L a t r o i s i è m e servait de r e m è d e pour les mem
bres de la maison p r i n c i è r e ; on la regardait 
c o m m e une chose t e l l emen t p r é c i e u s e , que l'on 
n 'en pouva i t couper un morceau qu 'en p ré sence 
des d é l é g u é s des deux pr inces . Dans la collec
t i o n de l ' é l e c t e u r de Saxe, à Dresde, se trouvait 
une dent pendue à une c h a î n e d 'or : on l 'esti
ma i t 100,000 é c u s . » 

Cependant, à mesure que les e x p é d i t i o n s dans 
les mers du N o r d dev in ren t plus f r é q u e n t e s , ces 
dents pe rd i r en t de l eu r valeur . A u commence
men t d u d i x - h u i t i è m e s i è c l e , la compagnie du 
G r o ë n l a n d envoya à Moscou ,pour ê t r e v e n d u e s au 
czar, p lusieurs dents de n a r v a l ; mais le m é d e c i n 
de l ' empereur en e m p ê c h a la vente, a l l éguan t 
que ce n ' é t a i e n t que des dents de poissons, et 

! n u l l e m e n t des cornes de l icornes . L ' e n v o y é dut 
i r e tourner à Copenhague avec sa marchandise, 

et là encore, i l eut la dou leu r d 'y ê t r e t o u r n é 
en d é r i s i o n . « C o m m e n t avez-vous eu aussi peu 
de tact et d ' e x p é r i e n c e ? l u i d i t u n vieux n é g o 
c iant ; vous deviez donner au m é d e c i n deux ou 

| t ro is cents ducats, et nos dents auraient passé 
j ce r ta inement pour p roven i r de l icornes . » 

Une fois qu ' on connu t l eu r o r ig ine , ces dents 
p e r d i r e n t t o u t e leur v e r t u fabuleuse. Cependant, 
à la fin du s i è c l e de rn ie r , on les t r o u v a i t encore 
dans les pharmacies , et les m é d e c i n s couvraient 
leur ignorance en prescr ivant t o u j o u r s de la 
poudre de narva l . 

A u j o u r d ' h u i , les Hol landa i s seuls t rompen t 
encore avec cette marchandise les Chinois et les 
Japonais. Chez nous, le p r i x de ces dents n'est 
plus que de 30 à 75 f rancs la p i è c e . 

Le n o m de narval s ign i f i e baleine de cha
rogne . Les G r o ë n l a n d a i s appe l l en t cet a n i 
m a l tauwar, killnag, kernektog et toukallik; les 
Islandais, illevable et detkamp; les N o r w é g i e n s 
lughtal. * 



Fig. 371. Le Delphinapièie blanc. 

L E S D E L P H I N I D É S — D E L P H I N I . 

Die Delfine. 

C a r a c t è r e s . - L a f a m i l l e des d e l p h i n i d é s ou 
dauphins est l a p lus nombreuse en e s p è c e s 
de l ' o rdre des c é t a c é s . E l l e re l ie le narva l au ca
chalot ; plusieurs natural istes on t r é u n i ces t r o i s 

formes en u n seul g roupe . 
Les d e l p h i n i d é s on t des m â c h o i r e s souvent 

p r o l o n g é e s en f o r m e de bec, et munies d 'un 
grand n o m b r e de dents, une t ê t e re la t ivement 
petite, u n seul é v e n t , u n corps m i n c e , a l l o n g é , 
les nageoires caudale et pectorales pet i tes . La 
nageoire dorsale manque chez p lus ieurs . Les 
dents ont toutes la m ê m e apparence ; on n ' y 
peut r e c o n n a î t r e n i incis ives , n i canines, n i m o 
laires. L ' œ s o p h a g e est é n o r m e ; l ' i n t e s t i n a en 

v i r o n douze fo is la longueur d u corps . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les d e l p h i 

n i d é s hab i ten t toutes les mers, celles des t r o 
piques, c o m m e celles des zones polaires et t em-

p é r é e s . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce sont les 

seuls c é t a c é s q u i r e m o n t e n t le cours des fleuves, 
q u i v v iven t m ê m e e n t i è r e m e n t , ainsi que dans 
leslacs avec lesquels ces fleuves c o m m u n i q u e n t . 

Comme les baleines, i ls é m i g r e n t d u n o r d au 
sud, ou de l 'ouest à l 'est. 

Tous sont t r è s sociables, beaucoup se r é u n i s 
sent en t roupes nombreuses ; l eu r grande v iva 
c i t é , leur peu de f r ayeur de l ' h o m m e , leurs j e u x 
on t f ixé depuis les temps les plus r e c u l é s l 'at
t en t ion des mar ins et m ê m e des p o è t e s . 

Presque tous les d e l p h i n i d é s nagent avec une 
incroyable r a p i d i t é , et a t t rapent t r è s - f a c i l e m e n t 
les poissons. I ls sont au n o m b r e des carnassiers 
marins les plus t e r r ib les ; i ls a t taquent m ê m e 
les baleines, et , g r â c e à l eur p e r s é v é r a n c e , fi
nissent par les va incre . I l s se nourr issent , en 
out re , de c é p h a l o p o d e s , de mol lusques , de crus
t a c é s , de zoophytes. Quelques-uns mangent des 
algues et des f r u i t s qu ' i l s cue i l l en t m ê m e , d i t -
o n , aux branches d'arbres pendantes sur l 'eau. 
Tous sont voraces et rapaces. T o u t ce q u i peut 
entrer dans leur a l i m e n t a t i o n , l eu r semble une 
pro ie d é s i r a b l e ; i ls ne m é n a g e n t m ê m e pas 
leurs pet i ts et leurs semblables. 

I l s t é m o i g n e n t les uns pour les autres beau
coup d ' a t t achement ; mais d è s que l ' u n d'eux est 
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t u é , les autres se p r é c i p i t e n t sur son cadavre et 

le d é v o r e n t . 
A l ' é p o q u e des amours , les m â l e s se l i v r e n t 

de violents combats , et le va incu sert de p â 

tu re à son r i v a l . 
La femel le p o r t e env i ron d i x m o i s ; elle m e t 

bas u n ou deux pe t i t s ; e l le les a l la i te longtemps , 
les soigne avec tendresse, les d é f e n d et les p r o 
t è g e en cas de danger. Dans quelques e s p è c e s , 
le m â l e l ' a ide dans l ' accompl i ssement de cette 
t â c h e ; un pe t i t est-il b l e s s é , les deux parents 
l ' empor ten t sur l eur dos. On admet que les d e l 
p h i n i d é s croissent l en tement , mais a t te ignent 
u n â g e t r è s - a v a n c é . 

Les d e l p h i n i d é s sont moins e x p o s é s que les 
autres c é t a c é s aux poursuites de l ' h o m m e . Leurs 
plus cruels ennemis sont t o u j o u r s les autres es
p è c e s de la f a m i l l e ; mais leur ardeur leur est 
encore plus nuis ib le qu 'aux autres carnassiers. 
E n t r a î n é s à la poursu i te d'une pro ie , i l s sont 
souvent a t t i r é s vers la t e r re , et a r r iven t ainsi à 
la c ô t e o ù i ls p é r i s s e n t . Souvent les p ê c h e u r s en 
t rouvent des douzaines q u i on t é c h o u é de la 
sorte sur le r ivage. Dans leur agonie, i ls f o n t 
entendre leur vo ix , consistant en des soupirs et 
de tristes g é m i s s e m e n t s ; quelques-uns versent 
des pleurs. 

Usages et p r o d u i t s . — Les d e l p h i n i d é s sont 
pour l ' h o m m e d 'un ce r ta in r a p p o r t . On en 
mange la chai r , le fo ie , les poum ons ; on u t i l i se 
leur peau, et de l eu r graisse on fa i t une h u i l e 
t r è s - r e c h e r c h é e . 

LES DELPHINAPTÈRES — 

DELPH1NAPTER US. 

Caractères. — Les delphinaptères sont faciles 
à d is t inguer de tous les autres groupes de l a f a 
m i l l e par l 'absence de nageoire dorsale. Leu r 
museau est cour t et l eur corps massif. Les uns 
on t t r e n t e - h u i t ou quarante paires de dents 
persistantes à chaque m â c h o i r e , et le ros t re s é 
p a r é d u c r â n e par u n s i l l on ; les autres n ' o f f r e n t 
pas ce dern ie r c a r a c t è r e , et on t u n moins g rand 
n o m b r e de dents, la p lupa r t caduques. E u é g a r d 
à ces d i f f é r e n c e s , on a c r u devoi r a d m e t t r e p o u r 
les d e l p h i n a p t è r e s deux subdiv is ions , que nous 
ne saurions adopte r . 

L e m é d e c i n Mer tens , q u i fit pa r t i e , en 1671 , 
d 'une e x p é d i t i o n e n v o y é e en G r o ë n l a n d p o u r 
la p ê c h e de la baleine, est le p r e m i e r auteur q u i 
d é c r i v i t , sous le n o m de dauphin blanc ou bé
louga, une des p lus curieuses e s p è c e s de cette 

f a m i l l e . 

LE DELPHIN APTÈRE BLANC — DEtPHlNÀPTERVS 
LEUCJS. 

Der Weissfisch ou die Béluga. 

Caractères.— Le delphinaptère blanc (fig. 371) 
a t t e in t une longueur de 4 à 7 m è t r e s , et une cir
c o n f é r e n c e de 3 m è t r e s . Les nageoires pecto
rales ont 60 cent , de l o n g , et plus de 33 cent. 
de la rge; la nageoire caudale est t r è s - f o r t e ; elle 
a 1 m è t r e de large. Des i nd iv idus d'une aussi 
grande t a i l l e sont cependant rares ; ceux que 
l ' o n rencont re sont g é n é r a l e m e n t bien plus 
pe t i t s . 

Les jeunes an imaux on t à chaque m â c h o i r e 
neuf dents courtes , d ro i tes et obtuses ; i ls sont 
b r u n â t r e s ou gris b l e u â t r e ; les vieux sont blanc 
de l a i t , t i r a n t u n peu sur le rose j a u n â t r e ou sur 
l ' o r a n g é . L e vent re devien t b lanc le premier, 
puis , sur le dos, se m o n t r e n t des taches claires, 
q u i von t en s 'agrandissant j u s q u ' à ce que l 'ani
m a l soit e n t i è r e m e n t b lanc . 

C'est à cette cou leur que l ' e s p è c e doi t son 
n o m dans toutes les langues : les Groën landa i s 
l ' appe l len t hvudisk, les Islandais witfisk, les 
Russes morskuja beljuge, les S a m o ï è d e s biborga, 
les Kourakes ghik, les Kamtschadales satscha, les 
K o u r i l e s petschuga, les bale iniers whitefisch ou 
hirtfisch, d ' o ù est venu le n o m a l lemand de weiss
fisch. Gomme le d i t Faber , ce d o i t ê t r e un spec
tacle splendide que ce lu i d ' u n t roupeau de ces 
an imaux, é c l a t a n t s de b lancheur , sortant à demi 
d u m i l i e u des vagues, et l a n ç a n t des gerbes 
d'eau en l ' a i r . L a cou leu r sombre d u f o n d fait 
encore ressor t i r l eu r b lancheur . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le delphi
n a p t è r e b lanc habi te toutes les mers polaires, 
à p a r t i r d u 56° de l a t i t ude n o r d . On l 'a t rouvé 
dans tou te l ' é t e n d u e de l a m e r Glaciale, depuis 
la baie d 'Hudson et le d é t r o i t de Davis jusqu'au 
d é t r o i t de B e h r i n g . N u l l e pa r t i l n 'est r a re ; sa 
couleur b lanche le f a i t pa r tou t remarquer des 
mate lo ts . Quelquefois , o n l ' a v u p lus au sud; 
a ins i , en 1793, o n r e n c o n t r a deux jeunes del
p h i n a p t è r e s blancs , de 2 m , 3 0 à 2 m , 6 0 de long sur 
le r ivage de P e n t l a n d - F r i t h ; en 1815, on vit 
pendan t p lus ieurs mois dans le go l f e d ' É d i m -
b o u r g u n de ces an imaux e r re r dans la mer , ar
r i v e r à la m a r é e haute et s'en r e t o u r n e r à la 
m a r é e basse. Les habi tants d ' É d i m b o u r g se ren
daient au b o r d de la m e r p o u r le v o i r . Malheu
reusement , les p ê c h e u r s c r u r e n t , et p e u t - ê t r e 
avec ra ison, que cet h ô t e nouveau é c a r t a i t les 
saumons et le pou r su iv i r en t a c t i v e m e n t . L o n g -
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temps, i l l eu r é c h a p p a , g r â c e à son a g i l i t é et à 
sa r a p i d i t é , mais une bal le v i n t me t t r e fin à sa 
vie. I l ne f u t cependant pas p e r d u p o u r la science; 
des anatomistes é m i n e n t s le d i s s é q u è r e n t et, 
g r âce à eux, nous connaissons sa s t ruc tu re aussi 
bien, si ce n'est m i e u x , que celle de beaucoup 
d'autres an imaux m a r i n s . 

Sur les c ô t e s de la S i b é r i e , le d e l p h i n a p t è r e 
blanc est t r è s - c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Depuis Mer -
tens, plusieurs natural istes dignes de f o i , S te l 
ler, Pallas, Fabr ic ius et d'autres on t d é c r i t le 
d e l p h i n a p t è r e b lanc ; aussi connaissons-nous 
son his toire assez exactement . 

Le d e l p h i n a p t è r e est le plus a r d e n t chasseur 
de certains poissons, t r è s - e s t i m é s de l ' h o m m e , et 
surtout de la me r luche , de l ' a i g r e f i n , de la sole, 
du saumon. Ses nageoires grandes et v igoureu
ses l u i permet ten t de glisser avec la r a p i d i t é de 
la flèche dans les eaux les plus rapides , et de 
poursuivre sa p ro i e jusque dans les fleuves. 
Lorsque les saumons et les autres poissons r e 
montent dans les eaux douces pour y f r a y e r , i l 
les y suit à plusieurs lieues d u r ivage, et les ha
bitants peuvent le p r end re alors . 

Le d e l p h i n a p t è r e b lanc n'est pas c r a i n t i f ; i l 
suit l ' homme souvent de t r è s - p r è s , c o m m e s ' i l 
étai t a p p r i v o i s é ; i l j oue , i l s'amuse, sans s ' i n 
qu ié te r de la p r é s e n c e de son e n n e m i . 

Par sa m a n i è r e de v iv re , i l ressemble beau
coup au na rva l . I l est sociable, et pa rcour t sou
vent la mer , en grandes bandes. E n é t é , i l s ' é 
loigne des c ô t e s , p o u r y reveni r à l ' e n t r é e des 
f ro ids . I l n ' é m i g r e cependant pas r é g u l i è r e m e n t 
comme le f o n t les autres c é t a c é s . 

Steller seul par le de son mode de reproduc
t ion . « L a f eme l l e , d i t - i l , po r te son pe t i t sur son 
dos, et en cas de danger, le j e t t e à l 'eau. » C'est 
là tou t ce que nous en savons. 

Les baleiniers vo ien t les d e l p h i n a p t è r e s blancs 
avec p l a i s i r ; car i l s l eur annoncent l ' approche 
des baleines. I ls naviguent des j o u r s ent iers 
dans leur s o c i é t é sans les i n q u i é t e r . 

P ê c h e . — D ' a p r è s Stel ler , les Kamtschadales 
disposent à l ' e m b o u c h u r e des fleuves de grands 
filets, fai ts avec la peau de ce d a u p h i n , et en 
prennent ainsi u n g rand n o m b r e chaque a n n é e . 

Mais la p ê c h e de cet a n i m a l en p le ine m e r 
n'est g u è r e f ruc tueuse . I l est t r o p v i f , t r o p agile ; 
i l faut f a i re f o r c e de rames p o u r l ' app roche r 
d'assez p r è s , pou r pouvo i r le h a r p o n n e r ; et 
m ê m e si le h a r p o n l ' a t t e in t , sa graisse est si 
mol le que le f e r s'en d é t a c h e f ac i l emen t . 

Usages e t p r o d u i t s . — Plusieurs peuplades 

t i r e n t p r o f i t de ces an imaux ; les S a m o ï è d e s 
p lantent des c r â n e s de d e l p h i n a p t è r e s sur des 
p ieux , et les o f f r e n t à leurs d i v i n i t é s ; quant au 
corps , i ls le mangent . 

Tous les peuples d u N o r d t rouven t dans la 
cha i r et la graisse de cet a n i m a l u n mels d é l i 
c ieux, et S te l ler est de l eu r avis. Les nageoires 
sur tou t , quand elles sont b i e n p r é p a r é e s , pas
sent p o u r ê t r e excellentes. 

On s è c h e et l ' o n tanne la peau d u d e l p h i n a 
p t è r e , et l ' o n s'en sert pour divers usages. A u 
K a m t s c h a t k a , o n en f a i t des courro ies t r è s -
molles et t r è s - s o l i d e s à la fo i s . L ' h u i l e et la 
graisse sont excel lentes ; mais l ' a n i m a l en a si 
peu, que la pe t i te p ê c h e m ê m e n ' y t rouve pas 
son p r o f i t . 

LES GLOBICÉPHALES — 

GLOBICEPHALUS. 

Die Kugelkôpfe. 

Les contrées polaires du Nord sont aussi pau
vres q u ' i n h o s p i t a l i è r e s : l ' h o m m e m ê m e n ' y 
trouve pas de q u o i se n o u r r i r et s 'entretenir . De 
moissons, i l n 'en est pas quest ion ; le pa in d o i t 
y ê t r e a p p o r t é des c o n t r é e s plus r iches d u Sud. 
Mais la nature est cependant une m a r â t r e m o i n s 
cruel le qu 'el le n 'en a l ' a i r ; ce que la terre re 
fuse, la m e r le f o u r n i t . Aussi est-elle le champ 
que cu l t ive l ' hab i tan t de ces c o n t r é e s ; c'est là 
que sont ses t r é s o r s . Nu l l e par t , l ' h o m m e n'est 
aussi l ié à la m e r ; nu l l e par t la disette n'est 
te l le , lorsque la mer refuse ses richesses. La 
chasse des oiseaux et la p ê c h e nourr issent seules 
ces habitants ma lheureux . Chacun s'y l i v r e , cha
cun partage les peines, les soucis, les j o i e s et les 
gains qu'elles appor ten t . 

Mais de tous les p r é s e n t s que leur f a i t la m e r , 
i l n ' en est pas de plus p r é c i e u x p o u r les habi tants 
des F e r o ë , de l ' I s lande, de l ' î l e d 'Orkney , q u ' u n 
des an imaux de la f a m i l l e des d e l p h i n i d é s , 
que le dauphin noir, le grind des habi tants des 
î les F é r o é , le kaing des É c o s s a i s , le pulzkop-
per des G r o ë n l a n d a i s , q u i est le type du genre 
g l o b i c é p h a l e . 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est c a r a c t é r i s é par 
u n f r o n t f o r t e m e n t b o m b é , t o m b a n t en l igne 
d ro i t e jusqu ' au bou t d u museau ; une bouche 
a r m é e de peu de dents ; des nageoires pectorales 
longues et minces . 
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LE GLOBICEPHALE JSOm-GLOBICEPHALUS MELAS 

Der Grindwal, der schwarze Deïfin. 

Caractères. —- Le globicéphale noir (fig. 372) 
a de 5 m , 30 à 6 m , 6 0 de l ong , et 3 m , 9 0 de c i r c o n 
f é r e n c e d e r r i è r e les nageoires; i l p è s e j u s q u ' à 
25 quin taux ; les nageoires pectorales ont 50 
cent, de large ; i l a une pet i te nageoire dorsale. 
Le corps est e n t i è r e m e n t d ' un no i r lu isant , sauf 
une tache blanche, en f o r m e de c œ u r , p l a c é e 
sur les nageoires pectorales, et se pro longeant 
par une raie jusque vers l 'anus. Chaque m â 
choi re por te de 9 à 13 dents, t r è s - d i s t a n t e s l 'une 
de l ' au t r e , et s 'engrenant m u t u e l l e m e n t . Ces 
dents sont for tes , assez longues et t e r m i n é e s -
par une poin te a c é r é e , l é g è r e m e n t t o u r n é e en 
dedans et en dehors. Elles vont en augmentant 
de longueur d'avant en a r r i è r e ; cependant , c'est 
à peine si elles d é p a s s e n t de 2 c e n t i m è t r e s le 
niveau de la gencive. Les jeunes an imaux en 
manquent , de m ê m e que les vieux ; elles appa
raissent assez t a r d , et t o m b e n t de bonne heure . 

D e s c r i p t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s Sco-
resby, le g l o b i c é p h a l e no i r est l ' e s p è c e la plus 
r é p a n d u e . On le t rouve dans toute l ' é t e n d u e de 
la mer Glaciale ; de là , i l descend vers l ' O c é a n , 
arr ive dans l ' o c é a n A t l a n t i q u e et m ê m e dans la 
M é d i t e r r a n é e . 

M œ u r s , hab i tudes e t r é g i m e . — I l est encore 
plus sociable que les autres d e l p h i n i d é s ; on en 
rencont re des t roupeaux de plusieurs centaines 
d ' i nd iv idus , condui ts par quelques v ieux m â l e s 
e x p é r i m e n t é s . Les autres les suivent avec autant 
d ' i n d i f f é r e n c e , ou m ê m e de s t u p i d i t é que les 
moutons leur b é l i e r ; i ls les suivent m ê m e lo r s 
que leur perte est é v i d e n t e . I l n yest p o i n t de c é 
t a c é s q u i é c h o u e n t en aussi g rand n o m b r e que 
les g l o b i c é p h a l e s no i r s . E n 1799, deux cents 
s ' é c h o u è r e n t sur les î les Shet land, t ro is cents 
en 1805; en 1809 et en 1810, on t rouva onze 
cents de ces an imaux j e t é s sur la plage, dans 
une anse des c ô t e s d ' Is lande, n o m m é e W a l f j o r d . 
Le 7 j anv ie r 1812, une t roupe de soixante-dix 
g l o b i c é p h a l e s v i n t é c h o u e r sur la c ô t e de Bre 
tagne, u n t é m o i n en f i t un r a p p o r t à Cuvier . 

D ' a p r è s ce r appo r t , douze p ê c h e u r s , m o n t é s 
dans six canots, a p e r ç u r e n t une grande q u a n t i t é 
de c é t a c é s , à une lieue env i ron au large. I ls a l 
l è r e n t chercher d u r e n f o r t et des armes, pour
su iv i ren t ces an imaux et pa rv in r en t à pousser 
un jeune au r ivage . A u x cris de c e l u i - c i les au
tres accoururent , et b i e n t ô t tou te la bande 
é c h o u a . Beaucoup de personnes se p o r t è r e n t 

sur les l i eux p o u r v o i r des an imaux aussi rares, 
et p a r m i elles le cor respondant de Cuvier . La 
t roupe é t a i t f o r m é e de sept m â l e s et de douze 
jeunes ; tous les autres é t a i e n t des f emel l e s .P lu . 
sieurs de cel les-c i avaient des pet i ts , car leurs 
mamel les é t a i e n t g o n f l é e s de l a i t . Chez celles 
q u i n ' a l l a i t a ien t plus, les mamelons é t a i e n t ca
c h é s dans u n p l i de la m a m e l l e . Ces animaux 
é c h o u é s r e s t è r e n t vivants pendant quelque 
t e m p s ; mais i ls s ' a f fa ib l i ren t peu à p e u ; ils gé 
missaient , cherchaient à s ' é c h a p p e r , et f in i rent 
par se r é s i g n e r . U n m â l e n ' exp i ra qu 'au bout de 
c i n q j o u r s . L e u r estomac r e n f e r m a i t des restes 

! de cabl iaux et de divers c é p h a l o p o d e s . Dans 
! quelques-uns, on t rouva des merluches , desbar-
I bues, des harengs et des mollusques. L'estomac 
j des dauphins é c h o u é s est o rd ina i r emen t vide; 
i p e u t - ê t r e que la peur les f a i t v o m i r . 

On r encon t r e dans tou te saison des femelles 
pleines et d'autres a l l a i t an t leurs petits ; aussi 
suppose-t-on q u ' i l n ' y a pas une é p o q u e de rut 
d é t e r m i n é e . L e n o u v e a u - n é a d é j à p r è s de 2 m ,30 
de l o n g , et i l est si l o u r d q u ' u n h o m m e a de la 
peine à le p o r t e r . L a m è r e l u i t é m o i g n e un 
grand a m o u r ; é c h o u é e sur le r ivage, et p rè s de 
m o u r i r , elle con t inue encore à l ' a l la i te r . 

P ê c h e . — Depuis les temps les plus reculés 
les habi tants des pays d u N o r d sont a d o n n é s à la 
p ê c h e d u g l o b i c é p h a l e n o i r , et du p r o f i t de cette 
p ê c h e , d é p e n d tou te l eu r p r o s p é r i t é . U n natu
ral iste t r è s - c o n s c i e n c i e u x , Graba, a d é c r i t dans 
un r é c i t à la fois a t t r ayan t et p r é c i s , la p ê c h e 
d u d a u p h i n n o i r aux F e r o ë . 

« L e 2 j u i l l e t , r a c o n t e - t - i l , é c l a t a tou t à coup 
de toutes parts , le m o l de grindabud. Une bande 
de dauphins no i r s avait é t é d é c o u v e r t e par un 
cano t ; en u n ins tan t , t o u t Thorshaven é ta i t en 
é m o i ; de toutes les bouches sor ta i t ce c r i de 
grindabud; sur tous ces visages rayonnaient 
la j o i e et l ' e s p é r a n c e de f a i r e b i e n t ô t un bon 
repas de cette cha i r . Les gens coura ien t dans 
les rues, c o m m e si l ' o n avai t eu à redouter un 
d é b a r q u e m e n t des Sarrasins. Les uns mettaient 
les canots à la mer , les autres s 'armaient de cou
teaux de ba l e in i e r s ; l à , une f e m m e coura i t après 
son m a r i , l u i p o r t a n t u n morceau de viande sa
l é e , pou r q u ' i l n ' e û t pas à s o u f f r i r de la f a im ; 
u n h o m m e , dans son empressement , tombai t 
de son canot dans la m e r . E n d i x minu tes , onze 
canots ayant h u i t h o m m e s d ' é q u i p a g e é t a i e n t 
à la m e r ; les rameurs avaient mis h a b i t bas, et 
faisaient fo rce d 'avirons ; les canots glissaient 
sur l 'eau c o m m e des f l è c h e s . Nous nous r e n d î 
mes chez le gouverneur , d o n t on p r é p a r a i t le 
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Fig. 372. Le Globicéphale noir. 

I>ateau; en a t tendant , nous m o n t â m e s avec l u i 
sur le f o r t , p o u r vo i r o ù se tenaient les dauphins . 
Notre longue-vue nous fit r e c o n n a î t r e deux ca
nots q u i les i n d i q u a i e n t . A u m ê m e instant , une 
haute colonne de f u m é e s ' é l eva i t au-dessus du 
village vois in , et puis u n autre , sur une monta 
gne voisine ; de tous c ô t é s , les signaux s 'a l lu
maient ; t ou t le f j o r d é t a i t r e m p l i d 'embarca
tions. Nous m o n t â m e s le yach t d u gouverneur . 
et b i e n t ô t nous e û m e s r e j o i n t la p ê c h e . Nous vî
mes alors les c é t a c é s , au tour desquels les ca
nots de p ê c h e d é c r i v a i e n t un vaste demi-cerc le , 
au n o m b r e de v ing t ou t r e n t e ; e s p a c é s d ' env i 
r o n cent pas, i ls en toura ien t les dauphins , et les 
poussaient vers l a baie de Thorshaven. On aper
cevait env i ron u n qua r t de ces an imaux : t a n t ô t 
c ' é t a i t une t ê t e q u i apparaissait et l a n ç a i t en l ' a i r 
une colonne d'eau, t a n t ô t une nageoire dorsale, 
t a n t ô t tout le dos d ' un d a u p h i n ; cherchaient -
ils à passer ent re les canots, on l eu r j e t a i t des 
pierres , des morceaux de p l o m b a t t a c h é s à des 
cordes; se d i r igea ient - i l s en avant, on les su i 
vai t avec une te l le r a p i d i t é , que les rames s'en 

B&EHM. 

br isa ient . Là o ù le m o i n d r e d é s o r d r e se m o n 
t r a i t , là o ù deux canots s ' é c a r t a i e n t t r o p , le g o u 
verneur s'y po r t a i t , et son yacht l ' aura i t e m p o r t é 
en vitesse sur u n cheval l a n c é au galop. 

« Lorsque les dauphins f u r e n t p r è s d u por t , , 
de f a ç o n à ne plus pouvo i r s ' é c h a p p e r , nous nous^ 
h â t â m e s de ren t re r . La plage é t a i t couverte de 
gens d é s i r e u x d'assister à ce charmant specta
cle du massacre. Nous, nous c h o i s î m e s une bonne 
place, d ' o ù nous pouvions t o u t v o i r et de près». 

« E n approchant de terre , les dauphins deve
naient i n q u i e t s ; i ls se serraient les uns con t re 
les autres ; ne faisaient plus a t t en t i on aux coups^ 
de pierres et d 'avirons. Mais les bateaux avan
ç a i e n t t o u j o u r s , l eur cercle se resserrait , et, p r é 
voyant le danger, les malheureuses victimes,. 
ent ra ient l en tement dans le po r t . A r r i v é e s dans 
le Weslervaag, elles r e f u s è r e n t de se laisser a i n s i 
condui re c o m m e u n t roupeau de moutons , e t 
firent mine de se re tourner . C 'é ta i t l ' ins tan t d é 
cisif . L ' i n q u i é t u d e , l ' e s p é r a n c e , l a soif de car 
nage se peignaient sur tous les t rai ts ; u n c r i . 
sauvage r e m p l i t l ' a i r ; les canots s ' é l a n c è r e n t 

I I — 204 
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vers l a bande des dauphins ; les larges harpons 
f rappa ien t ceux de ces an imaux q u i é t a i e n t t r o p 
é l o i g n é s pour a t te indre de l eu r queue une em
barcat ion et la fracasser. B l e s s é s , les dauphins 
s ' é l a n ç a i e n t en avant avec une inc royab le ra 
p i d i t é , les autres les suivaient , et b i e n t ô t tous 
é t a i e n t é c h o u é s sur la plage. 

« Alo r s , ce f u t chose h o r r i b l e à v o i r . Les 
marins poussaient leurs canots au m i l i e u des 
dauphins , les p e r ç a n t de coups . Les gens q u i 
é t a i e n t r e s t é s à t e r re ent ra ient dans l'eau jus
qu 'aux é p a u l e s , e n f o n ç a i e n t dans le corps des 
animaux b l e s s é s des crochets a t t a c h é s à de l o n 
gues cordes, puis t ro i s ou quatre hommes les 
t i r a i en t à t e r re et leur coupaient le cou . L ' a n i 
m a l à l 'agonie foue t t a i t l 'eau de sa queue ; les 
flots du p o r t é t a i e n t rouges de sang ; des jets de 
sang s ' é l a n ç a i e n t des é v e n t s . Comme le soldat 
q u i dans l 'a rdeur d u combat pe rd t ou t sent i 
ment h u m a i n et devient une v é r i t a b l e b ê t e f é 
roce, la vue d u sang rendai t les p ê c h e u r s fous 
et t é m é r a i r e s . Dans u n espace de quelques ar
pents, se pressaient t rente canots, t ro i s cents 
nommes, quatre-vingts dauphins t u é s ou vivants 
encore. C e n ' é t a i e n t p a r t o u t q u e cris et ag i t a t ion . 
Les v ê t e m e n t s , le visage et les mains couverts 
de sang, les paisibles habitants de ces î les res
semblaient aux cannibales des mers d u Sud ; 
chez eux, pas le m o i n d r e signe de p i t i é . Mais 
u n dauph in , d 'un coup de queue, avait a s s o m m é 
u n h o m m e et b r i s é u n canot ; i ls m i r e n t alors 
u n peu plus de prudence dans la pour su i t e d u 
carnage. Quatre-vingts cadavres couvra ien t le 
r ivage ; pas un n 'avai t é c h a p p é . Quand l 'eau est 
te in te de sang, que les coups de queue des ago
nisants l a t r oub l en t , les autres en sont a v e u g l é s , 
i ls er rent alors en cercle . S i m ê m e l ' u n s ' é 
chappe, i l ne tarde pas à reveni r p r è s de ses 
compagnons . 

« A u grand é t o n n e m e n t de tous les i n su 
la i res , la p ê c h e f u t heureuse, b ien que le pas
teu r Gad et plusieurs f emmes enceintes y assis
tassent. I l s sont en effet p e r s u a d é s que les 
dauphins s'en r e t o u r n e n t , d è s qu ' i l s a p e r ç o i 
vent u n pasteur, aussi p r i e - t -on t o u j o u r s c e l u i -
c i de rester en a r r i è r e . Dans leurs croyances, les 
dauphins ne peuvent n o n plus s o u f f r i r les 
f emmes enceintes, ce q u i p o r t a plusieurs p ê 
cheurs à ven i r demander au gouverneur de fa i re 
r e t i r e r celles q u i é t a i e n t p r é s e n t e s . Mais, m a l g r é 
pasteur et f emmes enceintes, aucun dauph in 
n ' é c h a p p a . D ' o r d i n a i r e , on en laisse u n s ' enfu i r , 
af in q u ' i l en r a m è n e d 'autres. 

« I l ar r ive souvent que les dauphins ne se 

laissent pas ainsi chasser, sur tou t lo r squ ' i l s sont 
t r è s - n o m b r e u x . Les pierres q u ' o n l eu r j e t t e sont 
impuissantes à les fa i re r e t o u r n e r ; i ls passent 
sous les canots, et f o n t p rendre aux p ê c h e u r s 
des peines souvent inu t i l e s . D'autres fo is , g r â c e 
à l ' i m p r u d e n c e et à l ' a rdeur des poursuivants, 
i ls parv iennent encore à é c h a p p e r , m ê m e quand 
ils sont p o u s s é s dans une baie . Quand ceux-ci 
commencen t l 'a t taque t r o p t ô t , de f a ç o n à ce 
q u ' u n p r e m i e r é l a n ne fasse pas é c h o u e r les 
dauphins , ceux-c i regagnent la ple ine mer et 
ne se laissent plus chasser au r ivage ; ou bien, 
lorsque les dauphins n ' o n t pas la t ê t e t o u r n é e 
vers la plage, ceux q u i sont b l e s s é s s'enfuient 
vers la p le ine m e r , et les autres les y suivent. Si 
la n u i t t o m b e avant la fin de la p ê c h e , les ca
nots f o r m e n t u n demi-ce rc le à l ' e n t r é e de la 
baie, et l ' on y a l l u m e des f e u x . Les dauphins, 
c royan t que c'est la l une , se d i r i gen t de ce cô té , 
et restent t ranqui l l es j u squ ' au m a t i n , où le car
nage r e p r e n d son cours . 

« Parfo is i ls é c h a p p e n t , parce que l ' o n n ' é t a i t 
pas p r ê t p o u r la p ê c h e ; aussi, maintenant , le 
gouverneur et les syndics passent-ils chaque 
a n n é e , au moi s de j u i n , l ' i n spec t ion des canots, 
et l ' o n p u n i t ceux q u i n ' o n t pas les leurs en bon 
é t a t . 

« A p r è s une heure de repos, o n r é u n i t les 
cadavres, on les es t ime, et on l eu r grave sur la 
peau l eu r va leur en c h i f f r e s r o m a i n s . L a répar 
t i t i o n en est fa i te p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l ' é ten
due de te r re que chacun p o s s è d e , comme cela 
se passait dans les t emps r e c u l é s . A p r è s avoir 
m e s u r é et e s t i m é chaque d a u p h i n , on prélève 
l a d î m e , le findlingswal, o u d a u p h i n de d é c o u 
ver te , le madwal, ou d a u p h i n à manger , le scIia-
denwal, ou d a u p h i n des d é g â t s , la solde des 
gardes, les f ra i s à par tager et l a par t des pau
vres. 

« L a d î m e se divise en t ro i s part ies , qu i re
v iennent l 'une à l ' é g l i s e , l ' au t re au pasteur, la 
t r o i s i è m e au r o i o u à son r e p r é s e n t a n t . Le find-
l ingswal appar t i en t au canot q u i a d é c o u v e r t 
les dauph ins ; sa va leur est var iable ; la tête 
revient à ce lu i des mate lo ts q u i a le p remier 
a p e r ç u les a n i m a u x . L e m a d w a l , ou dauphin à 
manger, est u n p e t i t d a u p h i n , q u i f a i t i m m é 
d ia tement les f r a i s d u repas des assistants. Le 
schadenwal , o u d a u p h i n des d é g â t s , est vendu, 
et le p r i x de cette vente sert à payer les avaries 
q u i se sont p rodu i tes pendant la chasse La 
solde des gardes sert à payer les gens q u i ont 
ve i l l é pendant la n u i t et q u i on t g a r d é les dau
phins j u s q u ' à la d i s t r i b u t i o n . L e reste est d i * 
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visé en deux par ts , revenant l 'une aux gens de 
la paroisse sur le t e r r a i n de laquel le la p ê c h e 
s'est f a i t e , l ' aut re aux habi tants d u pays. Cha
que vi l lage a u n ce r ta in n o m b r e de canots, et 
chaque canot a son é q u i p a g e . L e b u t i n est d i 
visé par canots. D è s que le c r i de grindabud a 
re ten t i , on d é p ê c h e des messagers à tous les v i l 
lages q u i on t d r o i t à la d i s t r i b u t i o n . Ceux-ci 
doivent envoyer leurs canots, et s'ils ne sont pas 
a r r ivés v ing t -qua t re ou quaran te -hu i t heures au 
plus a p r è s la r é p a r t i t i o n , on vend leur pa r t à 
l ' e n c h è r e , et l ' a rgen t q u i en r é s u l t e est v e r s é 
dans la caisse des pauvres. L a raison en est que 
les dauphins se d é c o m p o s e n t en deux j o u r s , 
deviennent rances et immangeab les . 

« La r é p a r t i t i o n f a i t e , on d é p è c e les an imaux . 
On commence par l eu r enlever les nageoires, 
puis o n coupe le corps p a r l e m i l i e u . On d é t a c h e 
la graisse en l a n i è r e s d ' env i ron u n p i e d et d e m i 
de large, puis o n divise la cha i r en morceaux de 
quarante à c inquante l ivres ; on e n l è v e le fo ie , 
le c œ u r , les re ins , les part ies les plus d é l i c a t e s 
au g o û t - d e s insula i res . 

Usages e t p r o d u i t s . — « Cet an ima l est pour 
ce pays d 'une t r è s - g r a n d e u t i l i t é . E n moyenne , 
un dauphin f o u r n i t une q u a n t i t é d 'hu i l e q u i re
p r é s e n t e env i ron 40 f rancs . On mange la graisse 
et la cha i r , f r a î c h e s o u sa l ée s et s é c h é e s . Plus 
la chair est f r a î c h e , m e i l l e u r e elle est. J 'en 
ai m a n g é avec p la i s i r ; elle a à peu p r è s le g o û t 
de la viande de b œ u f . L a graisse m ' a p a r u t r è s -
d é s a g r é a b l e . Quand les habi tants des F e r o ë s ont 
m a n g é pendant quinze j o u r s de la cha i r f r a î c h e 
de dauph in , l eu r visage, leurs mains , leurs che 
veux sont luisants de graisse. A p r è s quarante-
h u i t heures, on ne peu t manger cette viande ; 
elle provoque des vomissements . 

« De la peau des nageoires, o n f a i t des cour
roies pour les rames. Avec l 'estomac, o n c o n 
fec t ionne des outres p o u r conserver l ' h u i l e . L e 
squelette sert à divers usages. Quant aux in tes
tins (la seule pa r t i e de l ' a n i m a l q u i ne soit pas 
e m p l o y é e ) , o n les charge sur des canots et on 
les j e t t e à l a m e r , p o u r qu ' i l s ne se p u t r é f i e n t 
pas sur le r ivage . » 

LES ORQUES — ORC1NUS. 

Die Schwertfische. 

Au voisinage des globicéphales se placent les 
orques, q u ' o n n o m m e aussipoissons-ëpées. I l s d o i 
vent l e u r n o m à l eu r nageoire dorsale, longue 
de p lus de 30 cent . , large à la base, aminc ie d u 

bou t , r e c o u r b é e vers la queue, e t ressemblant k 
une é p é e ou mieux à un sabre. 

L'ORQUE ÉPAULAR — ORCINUS ORCJ. 

Der gemeine Schwertfisch, der Butshopf. 

Une des espèces de ce genre, l'orque épaular,' 
est connue depuis l ong temps ; on vanta i t sa m é 
c h a n c e t é , et, chose remarquable , tous les o b 
servateurs modernes sont d 'accord sur ce p o i n t 
avec les é c r i v a i n s de l ' ancien t emps . 

C a r a c t è r e s . — L ' o r q u e est u n d a u p h i n v i 
goureux, t r a p u ; i l a la t ê t e pe t i t e , le dos é l e v é , 
les nageoires l a t é r a l e s longues, l a nageoire 
caudale f o r t e , large, se t e r m i n a n t par une 
courbe en f o r m e de S; i l a de 11 à 13 dents so
l ides , c a r n a s s i è r e s ; le dos est d ' u n n o i r b r i l l a n t , 
le ventre est blanc de porcela ine , à ref lets 
j a u n â t r e s . Au-dessus et en a r r i è r e de l 'œ i l se 
t rouve une tache blanche, a l l o n g é e , q u i avait 
f a i t donner à cet an ima l , par les anciens, le n o m 
de faux d a u p h i n . L e n o i r d u dos est s é p a r é d u 
blanc d u ventre par une l igne ne t tement , mais 
i r r é g u l i è r e m e n t t r a c é e . D u p o u r t o u r de l 'anus 
pa r t une large bande blanche, q u i se d i r ige en 
avant, envoyant deux autres bandes blanches 
assez larges vers la par t ie p o s t é r i e u r e d u t ronc , 
se con t inuan t ensuite j u s q u ' à la nageoire pec
tora le , r emontan t en se recourban t vers l 'angle 
de la bouche, et se t e r m i n a n t par u n m i n c e 
l i s é r é b lanc autour de la m â c h o i r e s u p é r i e u r e . 
Une bande b l e u sale ou p o u r p r e se d i r i ge en 
bas et en avant, depuis la par t ie p o s t é r i e u r e de 
la base de la nageoire dorsale. 

L 'o rque é p a u l a r a la t a i l l e d u globicephalus 
globiceps. On en a t r o u v é q u i avaient j u s q u ' à 
10 m è t r e s de l o n g . Chez l ' u n d'eux, q u i mesu
ra i t plus de 5 m è t r e s , la hauteur d u corps j u s 
qu'au b o r d a n t é r i e u r de la nageoire dorsale 
é t a i t de l m , 2 5 ; la longueur de la nageoire 
pectorale de 66 cent . , sa plus grande largeur 
de l m , 4 8 ; la longueur de la nageoire dorsale 
de 63 cent . , et la largeur de la nageoire cau
dale de l m , 5 2 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'orque pa
r a î t avoir é t é autrefois plus r é p a n d u q u ' i l ne 
l'est ac tuel lement . Les naturalistes romains le 
connaissaient, et l u i assignent la M é d i t e r r a n é e 
c o m m e pa t r i e . Sous le r è g n e de T i b è r e , au d i r e 
de P l ine , é c h o u è r e n t une fois sur le rivage en
v i r o n t ro i s cents baleines (baleines-éléphants et 
fausses baleines), don t les taches blanches parais
saient c o m m e des cornes. E l i en a joute que la 
fausse baleine a le f r o n t o r n é d'une bande blan-ï 
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« h e , c o m m e le d i a d è m e des rois de M a c é d o i n e . 
Ces animaux é t a i e n t n o m b r e u x sur les c ô t e s de 

l a Corse et de la Sardaigne. 
Dans les temps modernes , on n 'a plus v u 

l ' é p a u l a r dans la M é d i t e r r a n é e . I l habi te le n o r d 
<Je l 'A t l an t i que , la m e r Glaciale et le n o r d de 
l ' o c é a n Pacif ique, d ' o ù i l descend jusque sur 
les c ô t e s de France, d 'un c ô t é , d u Japon, de 
l ' au t r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s T i -
l é s i u s , on vo i t les é p a u l a r s dans les mers du 
N o r d , r é u n i s g é n é r a l e m e n t c i n q à c i n q , c o m m e 
des soldats, la t ê t e et la queue r e c o u r b é e s en bas, 
l a nageoire dorsale sortant de la mer , c o m m e 
un sabre. Ils passent avec r a p i d i t é , et de leurs 
yeux vigi lants parcourent la mer . 

L 'o rque é p a u l a r ne se contente pas de peti ts 
poissons; i l s'attaque aux g é a n t s des m e r s ; i l 
est à la fois et le plus grand, le plus courageux, 
l e plus carnassier, et par cela m ê m e le plus r e 
d o u t é de tous les dauphins. 
, P l ine d i t : « La fausse baleine se compor t e 

-comme u n b r igand ; t a n t ô t c a c h é e dans l ' o m 
b re d 'un navire à l 'ancre, elle guette le mate lo t 
a u q u e l i l p rend fantaisie de se ba igner ; t a n t ô t , 
e l le lève la t ê t e hors de l 'eau, s ' é l a n c e sur les 
barques de p ê c h e u r s et les renverse. » Comme 
nous l 'avons d é j à d i t , les observateurs modernes 
n ' o n t f a i t que c o n f i r m e r ces r é c i t s . Rondelet 
avance que l 'o rque poursu i t les baleines, et les 
m o r d , j u s q u ' à ce « qu'elles mugissent , c o m m e 
* i n taureau p o u r c h a s s é . » 

Les Indiens p r i en t les p ê c h e u r s q u i f o n t voi le 
vers le Nouveau Monde , de ne pas i n q u i é t e r les 
o rques ; car, g r â c e à eux, ils peuvent cap turer 
p l u s f ac i l emen t les baleines et les phoques. 
« Les orques, en effet , f o r c e n t ces an imaux à 
q u i t t e r les p ro fondeurs de la mer , et à se r é -
.yjgier p r è s d u r ivage, o ù i l devient fac i le de les 
t u e r à coups de f l è c h e s ou de harpons . » A n 
d e r s o n nous apprend que dans la N o u v e l l e -
A n g l e t e r r e , on appelle l ' é p a u l a r l'assassin des 
baleines. Les navigateurs q u i se r enden t au 
G r o ë n l a n d rencon t ren t souvent ces c é t a c é s p r è s 
d u Spi tzberg et dans le d é t r o i t de Davis ; o n les 
a p e r ç o i t par fo is m ê m e au voisinage d 'Helgo-
l a n d , à l ' embouchure de l 'E lbe . L e u r grande 
r a p i d i t é f a i t qu 'on ne peu t les c a p t u r e r ; au plus , 
peu t -on les t i r e r à coups de carabine. 

Les orques se m e t t e n t à plusieurs p o u r a t ta
q u e r une baleine, la m o r d e n t , l u i e n l è v e n t des 
morceaux entiers de cha i r ; la baleine, f a t i g u é e , 
h a r a s s é e , ouvre sa gueule, et t i r e la langue; à ce 
« n o m e n l les orques se p r é c i p i t e n t dessus et la 

l u i a r rachent . C'est p o u r q u o i de temps à autre 
les baleiniers t r ouven t le cadavre d 'une baleine 
don t la langue est perdue . 

P o n t o p p i d a n , cet é v ê q u e n o r w é g i e n q u e nous 
avons d é j à eu plus d 'une fo is l 'occasion de ci ter , 
d é c r i t l ' o rque é p a u l a r sous le n o m de arrache-
graisse. D i x ou plus de ces an imaux s'attachent, 
d i t - i l , aux flancs d 'une baleine, la morden t et 
ne l â c h e n t pr ise qu 'en a r rachant u n morceau 
de peau et de graisse de la longueur d'une 
brasse. L a baleine pousse des mugissements de 
douleur , elle b o n d i t hors de l 'eau, et l ' on voit 
que d'autres de ses ennemis l ' o n t a t t a q u é e au 
ventre . Parfois ceux-c i n 'abandonnent leur vic
t i m e q u ' a p r è s l ' avo i r presque e n t i è r e m e n t dé
p o u i l l é e . Les p ê c h e u r s t rouven t alors une grande 
q u a n t i t é de graisse dans la mer , car les arrache-
graisse ne mangent pas la bale ine , et se conten
t en t de la t o r t u r e r . 

« Cet an ima l , d i t le consciencieux Steller, est 
l ' ennemi d é c l a r é des baleines et les poursuit 
j ou r et n u i t . Une baleine se re t i re - t -e l le dans 
une anse de mer , p r è s d u r ivage, les* orques 
a r r iven t à plusieurs , l ' en touren t , la f o n t pr ison
n i è r e en quelque sorte , la poussent vers la haute 
mer , et l ' a t taquent alors avec leurs terribles 
m â c h o i r e s . E t , chose curieuse, l 'examen du 
cadavre des baleines a ins i t u é e s n'a jamais fait 
r e c o n n a î t r e qu 'aucune par t ie avait é t é m a n g é e : 
c'est donc b ien l à une haine de na ture . » 

J u s q u ' à Stel ler , o n c r o y a i t que la nageoire 
dorsale de l ' é p a u l a r é t a i t son arme pr inc ipa le ; 
« mais, d i t cet auteur , cela est f aux ; car, bien 
que cette nageoire a i t e n v i r o n 2 aunes de long 
et soit t r è s - p o i n t u e , qu ' e l l e paraisse ê t r e comme 
une corne o u u n os t r anchan t , elle est mol le , 
f o r m é e exc lus ivement de graisse, et, chose 
é t o n n a n t e , ne c o n t i e n t pas u n seul os . » 

Stel ler c o n f i r m e encore en ces termes les pa
roles de P l ine : « T o u s les p ê c h e u r s , d i t - i l , c ra i 
gnent é n o r m é m e n t cet a n i m a l ; car, lorsqu 'on 
l ' approche de t r o p p r è s , ou q u ' o n le blesse, 
i l renverse les canots. Auss i , q u a n d on le ren
con t re , l u i j e t t e - t - o n des p r é s e n t s , et le per-
suade-t-on par des paroles a p p r o p r i é e s à la c i r 
constance, q u ' o n veut v iv re avec l u i en bonne 
a m i t i é et ne l u i f a i r e aucun t o r t . » 

Ces t é m o i g n a g e s sont si n o m b r e u x et si con
cordants , que nous ne pouvons les t axer de 
fables. A i n s i a f f i r m é , l ' i nv r a i s emb lab l e d o i t ê t r e 
v r a i . 

On ne sait abso lument r i e n au su je t de la re
p r o d u c t i o n de l ' o rque é p a u l a r . On i g n o r e m ê m e 
quel est le n o m b r e de pe t i t s d'une p o r t é e . 
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t ig . 373. Le Marsouin commun. 

Chasse. — B i e n que l ' o rque ne soit à peu 
p r è s qu 'une masse de graisse, cependant nu l l e 
par t on ne l u i f a i t une chasse r é g l é e . On en 
prend quelquefois dans les fleuves : a ins i , l ' o n 
en a h a r p o n n é t ro i s dans la Tamise . Banks, q u i 
a a s s i s t é à la prise de l ' u n d'eux rappor te que 
cet orque, quoique f r a p p é par t ro i s harpons , 
e n t r a î n a deux fo i s le canot avec l u i , depuis 
Blackwal l j u s q u ' à Greenwich , et un autre j u s q u ' à 

sept fo i s . G r i è v e m e n t b l e s s é , i l t raversa encore 
le fleuve avec une r a p i d i t é de 8 m i l l e s à l 'heure , 
et resta long temps avec tou te sa f o r ce , b ien que 
f r a p p é de nouveau à chaque fo is q u ' i l repa
raissait à la surface. T a n t que l ' a n i m a l f u t en 
vie , personne ne f u t assez h a r d i p o u r l ' ap 
procher . U n aut re orque é c h o u a sur le rivage ; 
les p ê c h e u r s , r a p p o r t e - t - o n , eurent m i l l e 
peines à le tuer à coups de couteaux et de 
gaffes. A l ' agonie , l ' o rque é p a u l a r t r a h i t sa dou
leur pa r des soupirs et des g é m i s s e m e n t s . 

Ce n'est que depuis 1841 que l ' o n p o s s è d e 
une de sc r i p t i on exacte de l ' e s p è c e . Une f eme l l e , 
de 5 m , 5 0 de l o n g , v i n t é c h o u e r sur la plage p r è s 
d ' u n v i l l age ho l landa is , Wyk-op-zee, et u n b o n 
na tura l i s te eut occasion de l 'observer. L o r s q u ' i l 
v i t l ' a n i m a l pour la p r e m i è r e fo i s , ses couleurs 

avaient encore t ou t l eur é c l a t ; le n o i r p r é s e n 
ta i t des reflets i r i s é s magnif iques , le blanc é t a i t 
aussi net et b r i l l a n t que de la porce la ine . Mais 
au bou t de peu de j o u r s , ces couleurs se t e r 
n i r e n t ; la peau se d é t a c h a , et a p r è s une se
maine , le cadavre é t a i t c o m p l è t e m e n t p u t r é f i é . 
A ce m o m e n t , on le m i t aux e n c h è r e s ; i l y eut 
plusieurs amateurs , et le p r i x m o n t a à 140 flo
r ins (350 francs) ; l 'acheteur s ' é t a i t f a i t des i l l u 
sions; i l ne pu t vendre la graisse que 40 florins 
(100 francs) ; i l vendi t p o u r le m ê m e p r i x le 
squelette au M u s é e de Leyde , don t i l est u n des 
plus p r é c i e u x ornements . 

L ' o rque é p a u l a r est u n ê t r e t e l l emen t r emar 
quable , que tous les peuples q u i le connaissent 
l u i ont d o n n é un n o m s p é c i a l . L a p lupa r t de 
ces noms s ign i f i en t bourreau ou assassin. Les 
A m é r i c a i n s d u N o r d l 'appel lent killer, les A n 
glais tkrasher, les N o r w é g i e n s speckhugger, hval-
hund ou springer, les S u é d o i s opara, les Danois 
ornswin, les Al lemands butskopf ou schwertfisch, 
les Russes kossakta, les Espagnols et les P o r t u 

gais orca. 
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L E S M A R S O U I N S — PHOCJENA. 

Die Meerschweine. 

Caractères. — Les marsouins, dont l'espèce-
type est la plus c o m m u n e et la plus connue de 
la f a m i l l e des d e l p h i n i d é s , sont c a r a c t é r i s é s par 
un f r o n t doucement i n c l i n é , u n museau c o u r t 
et b o m b é , n o n t e r m i n é par u n ros t re , une n a 
geoire dorsale peu é l e v é e , des dents t r è s - n o m 
breuses, et i r r é g u l i è r e m e n t p l a c é e s sur chaque 
m â c h o i r e . 

LE MARSOUIN COMMUN — PHOCJENA COMMUN1S. 

Der Braunfisch. 

Caractères. — Le marsouin commun (/fy.373) 
a de l m , 3 0 à 2 m è t r e s , r a r e m e n t 2 » , 6 0 de l o n g . 
Chez u n i n d i v i d u de l m , 5 0 , les nageoires pec to 
rales avaient 19 cent , de l o n g , la nageoire cau
dale d4 cent, de large, et la nageoire dorsale 
10 cent, de haut . Le corps est f u s i f o r m e , f a ib l e 
men t c o m p r i m é en a r r i è r e ; sa plus grande 
é p a i s s e u r est en son m i l i e u . Les nageoires pec
torales sont obtuses du b o u t ; la nageoire d o r 
sale est presque r é g u l i è r e m e n t t r i angu la i re . 
L a peau est luisante ; le dos est d ' un b r u n n o i r 
f o n c é ou n o i r , avec des reflets violets ou v e r d â -
t res ; le ventre est blanc, l ' i r i s j a u n â t r e . Chaque 
m â c h o i r e a de 23 à 25 dents, ce q u i en por te 1P 
nombre to t a l à 92 ou 100. On t rouve cepen 
dant des ind iv idus q u i n ' on t que de 20 à 22 
dents ; p robab lemen t que, chez eux, la d e n t i t i o n 
n 'a pas encore c o m p l è t e m e n t a t te in t son d é v e 
loppemen t . Toutes les dents sont à é g a l e d is
tance l 'une de l ' aut re et sont d i s p o s é e s de 
m a n i è r e à s 'engrener. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A u c u n e es
p è c e de d e l p h i n i d é n'est plus connue que le 
mar sou in . C'est l u i que l ' o n rencont re à chaque 
voyage dans les mers d u N o r d ; c'est l u i q u i se 
t rouve en q u a n t i t é aux embouchures des fleuves; 
q u i les r emonte l o i n dans l ' i n t é r i e u r des t e r res . 
On en a pr i s plusieurs dans le R h i n et dans 
l ' E l b e , en a m o n t de M a g d e b o u r g ; on en a t i r é 
p r è s de Paris et p r è s de Londres . 

L e n o r d de l ' o c é a n A t l a n t i q u e est la v é r i t a 
ble pa t r i e d u marsou in c o m m u n . I l p r é f è r e les 
c ô t e s à la p le ine m e r ; on le t rouve pa r tou t 
au voisinage de la t e r r e ; vers le sud, i l a r r ive 
j u s q u ' à la M é d i t e r r a n é e . I l traverse le d é t r o i t 
de B e h r i n g , et a r r ive dans l ' o c é a n Pac i f ique , 
jusqu 'au voisinage du Japon. I l semble entre
p rendre des mig ra t i ons r é g u l i è r e s ; à l ' e n t r é e de 

l ' é t é , i l se d i r i g e vers le n o r d , et r ev ien t au sud 
vers l ' h ive r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L a v o r a c i t é 
d u marsou in c o m m u n est p r o v e r b i a l e ; l ' an imal 
d i g è r e t r è s - v i t e , et mange c o n s i d é r a b l e m e n t . 

Les p ê c h e u r s le d é t e s t e n t , car i l les g ê n e dans 
leurs campagnes, et l eu r cause beaucoup de 
t o r t s . I l n 'a pas de peine à d é c h i r e r leurs filets, 
et i l d é v o r e tous les poissons q u i y sont pr is . 
Mais quand les filets sont plus f o r t s , i l s'y prend 
et s'y tue. 

L e m a r s o u i n est sociable c o m m e les autres 
dauphins . O n en rencon t re parfo is de t r è s - n o m 
breux t roupeaux . Quand i l nage, ce à quoi i l 
excel le , i l abaisse et é l è v e a l te rna t ivement la 
t ê t e et la queue, et r ecourbe son corps en arc 
t a n t ô t en hau t , t a n t ô t en a r r i è r e . I l file avec la 
vitesse de la flèche. L o r s q u ' i l est p r è s de la sur
face de l 'eau, i l semble r o u l e r avec les vagues, 
o u ne f a i r e que des cu lbu te s . 

Par fo is i l f o l â t r e avec ses semblables ; ses 
j e u x sont des plus amusants et des plus singu
l ie r s . U se t ou rne et r e t o u r n e dans l'eau ; i l 
saute et b o n d i t dans l ' a i r . Les anciens dé jà 
avaient r e m a r q u é que les dauphins sont surtout 
vi fs à l ' approche d ' u n orage, et sautent plus 
hau t hors de l 'eau. 

Avan t les bateaux à vapeur, i l é t a i t plus fa
c i le q u ' a u j o u r d ' h u i de les observer . Ce n'est pas 
qu ' i l s ne suivent aussi les bateaux à vapeur, mais 
i ls n ' en approchen t pas de si p r è s n i avec la 
m ê m e conf iance que des navires à v o i l e s , dont la 
marche est plus l en te . 

I l s accompagnent d ' o r d i n a i r e les caboteurs, 
t an t qu ' i l s res tent dans le voisinage des cô t e s . 
D è s q u ' u n n a v i r e a p p a r a î t , des marsouins , aunom-
bre de 3 à 10, apparaissent aussi, se mon t r en t à 
d i x ou quinze m è t r e s d u b o r d et suivent le na
vi re pendant p r è s d 'une l i eue ; de temps à autre 
on les v o i t a r r ive r à la surface de l ' eau, comme 
p o u r c o n s i d é r e r les mate lo t s et l ' e m b a r c a t i o n ; 
i ls p longen t , i l s nagent dans le - l i a g e , s 'é loi r 
gnent , d é c r i v e n t une cou rbe , et reviennent de 
nouveau. 

Les marsouins pendant l ' a p p a r i t i o n d u hareng 
se nour r i s sen t axe lus ivement de sa c h a i r ; ils 
m a n g e n t e n ou t re des maquereaux , des saumons, 
d 'autres poissons , et m ê m e des algues; d u 
mo ins , en t r o u v e - t - o n f r é q u e m m e n t dans leur 
estomac. I l s r e m o n t e n t l o i n dans les fleuves, en 
poursu ivan t les saumons, et i l s en g ê n e n t c o n 
s i d é r a b l e m e n t la p ê c h e . 

L e r u t commence avec l ' é t é , et d u r e d u m o i s 
de j u i n au mois d ' a o û t . A ce m o m e n t , i l s sont 
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t r è s - e x c i t é s ; i ls fendent les flots avec r a p i d i t é ; 
les m â l e s se poursu ivent avec f u r e u r , et s ' é l a n 
cent a p r è s les femel les . A ce m o m e n t aussi, i l s 
ne connaissent plus aucun danger. 

Dans l eu r exc i t a t ion , i ls v iennent s ' é c h o u e r 
sur le r ivage; i ls f r appen t de leur t ê t e les flancs 
des n â v i r e s , et se tuen t pa r fo i s . 

La femel le por te neuf o u d i x m o i s ; elle m e t 
bas en m a i u n ou deux pet i t s , longs de 55 cent . 
et lourds de 5 k i l og rammes , auxquels elle t é 
moigne autant d ' amour et de tendresse que les 
autres c é t a c é s ; elle les d é f e n d en cas de danger, 
les a l la i te , les c o n d u i t j u s q u ' à l ' âge d 'un an. A 
ce m o m e n t , i ls sont presque adultes. 

P ê c h e . — On poursu i t ac t ivement le m a r 
souin et parce q u ' i l n u i t aux p ê c h e s , et parce 
que sa chai r et sa graisse sont d ' u n b o n rap- i 
por t . A l ' é p o q u e de l ' a r r i v é e des bancs de ha
rengs, q u ' i l pour su i t avec ardeur , on place dans 
les fleuves des filets f o r t s , à grandes mai l les , que 
les harengs t raversent , mais o ù les marsouins 
ne peuvent passer. 

Les Islandais, disposent leurs filets à l ' é p o q u e 
du r u t , é p o q u e d u r a n t laquel le le marsou in est 
tel lement s u r e x c i t é , q u ' i l en devient aveugle, 
disent les gens. A certains endroi t s , on les t i r e 
à balle, plus p o u r fa i re preuve d'adresse, que 
pour s'en emparer f ac i l emen t . 

C a p t i v i t é . — L e marsou in est le seul c é t a c é 
que l ' on a i t j u s q u ' i c i t e n u en c a p t i v i t é . On m 'a 
r a c o n t é q u ' u n A m é r i c a i n a eu la chance d'en 
garder u n en vie pendant l ong t emps ; cependant, 
r i e n , à ma connaissance, n 'a encore é t é p u b l i é 
à ce suje t . 

A u J a r d i n zoologique de Londres , on a essayé 
plusieurs fois d ' é l e v e r des marsouins et d'autres 
dauphins ; mais , j u s q u ' i c i , on n 'a ob tenu aucun 
r é s u l t a t satisfaisant. I l en a é t é de m ê m e d ' un 
i n d i v i d u , don t j e peux par le r par e x p é r i e n c e . 
Cet an ima l nous f u t a m e n é au mois d ' a o û t par 
un p ê c h e u r q u i l ' ava i t p r i s la vei l le au soir , et 
l u i avait f a i t passer la n u i t dans u n v iv ie r . I l pa
raissait b i en por t an t , t r è s -v i f , et j ' e s p é r a i s p o u 
voi r le garder au moins quelques j ou r s . Nous le 
p l a ç â m e s dans u n f o s s é p r o f o n d : i l se m i t à y 
nager avec r a p i d i t é . L a surface d u fos sé é t a n t 
recouverte de len t i l les d'eau q u i le g ê n a i e n t 
quand i l venait p o u r respi rer , j e crus n é c e s 
saire d e i e me t t r e dans le g rand é l a n g d u j a r d i n , 
qu i l u i o f f r a i t assez d'espace. I l y nagea dans 
toutes les d i r e c t i o n s ; et au bou t d 'une heure , 
i l p a r u t ê t r e p a r f a i t e m e n t h a b i t u é à sa nouvel le 
demeure . U se m o n t r a i t à interval les r é g u l i e r s 
pou r r e sp i re r , t a n t ô t i c i , t a n t ô t là : j e ne puis 

di re s ' i l poursu iva i t les poissons q u i é t a i e n t dans 
l ' é t a n g ; i l sembla i t cependant f a i r e une chasse 
quelconque. I l ne s ' i n q u i é t a i t n u l l e m e n t des 
oiseaux aquat iques ; c e u x - c i , par con t re , pa
raissaient s'en m é f i e r . Sur tous les po in t s par 
o ù ce nouvel h ô t e sor ta i t de l 'eau, c ' é t a i t une 
ag i ta t ion c o n s i d é r a b l e . Les cygnes levaient l eur 
long cou , regardaient inquie t s et s t u p é f a i t s ; les 
oies et les canards se r é f u g i a i e n t à te r re , d ' o ù 
i l s suivaient de l 'œ i l les mouvements de l ' a n i 
m a l . I l en f u t ainsi tou te la j o u r n é e . 

L e marsou in nageait t r a n q u i l l e m e n t , é v i t a n t 
les bas-fonds, et se tenant de p r é f é r e n c e au m i 
l i eu de l ' é t a n g . I l a r r i va i t r é g u l i è r e m e n t à la 
surface, et l a n ç a i t en l ' a i r son j e t d 'eau. U ne 
nous é t a i t possible de l 'observer q u ' u n ins tant , 
l 'eau é t a n t t r op t roub le , et nous e m p ê c h a n t de 
le vo i r dans la p ro fondeu r . Malheureusement 
nous ne p û m e s fa i re de longues observat ions 
sur not re marsou in : le l endema in , i l é t a i t m o r t . 

Cette fin si p r o m p t e est t o u j o u r s r e s t é e une 
é n i g m e p o u r moi . ' Je n ' a i pas de raisons pour 
c ro i re que l 'eau douce soit aussi r a p i d e m e n t 
m o r t e l l e pour u n an imal m a r i n . Je ne pu i s ad 
me t t r e n o n plus q u ' u n a n i m a l de la t a i l l e du 
marsouin puisse m o u r i r de f a i m en v ing t -qua t re 
heures, et nous ne pouvons cependant invoquer 
d 'autre cause : no t re cap t i f n 'avai t aucune bles
sure. 

L e marsou in semble donc, c o m m e la taupe, 
avoir besoin pour v iv re de satisfaire toute sa vo
r a c i t é . 

On ignore quel â g e peut a t te indre u n m a r 
souin. On sait seulement q u ' à l 'agonie, i l pousse 
des cris de douleur , et que, c o m m e b ien d 'au
tres c é t a c é s , i l verse des p leurs . 

Dès q u ' i l est m o r t , son cadavre a r r ive à la 
surface de l 'eau, aussi la chasse à la carabine 
n'est pas sans s u c c è s . 

Les G r o ë n l a n d a i s appel lent le marsou in niza, 
les Islandais brunskop, hundfiskar et svinehval, 
les Danois tumler, les Al lemands braunfisch, les 
Anglais porpoise, les Portugais toninas. 

Usages et p r o d u i t s . — A u t r e f o i s , sa chair 
é t a i t t r è s - e s t i m é e . Les anciens Romains savaient 
pa r fa i t emen t en p r é p a r e r d'excellentes sau
cisses; plus t a r d , on servait des marsouins , sur
tou t en Angle te r re , à la table des rois et des 
seigneurs. A u j o u r d ' h u i , la cha i r d u marsouin 
est t ou jou r s u n mets d é l i c i e u x pour les pauvres 
habi tants des c ô t e s , et p o u r les mar ins p r i v é s 
depuis longtemps de toute viande f r a î c h e . La 
chair des v ieux marsouins est no i re , dure , fila
menteuse, grasse et huileuse, par c o n s é q u e n t 
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Ftg. 374. Le Souffleur vulgaire. 

t r è s - i n d i g e s t e ; celle des jeunes est t r è s - d é l i c a t e 
et t r è s - b o n n e ; s a l ée et f u m é e , elle p a r a î t excel
lente aux habitants peu g â t é s des pays d û N o r d . 

L ' h u i l e ressemble à celle de la baleine, mais 
elle est plus f i n e ; aussi est-elle plus e s t i m é e . 

Les G r o ë n l a n d a i s s'en servent pour graisser 
leurs a l iments , et la boivent avec autant d é p l a i 

s i r que nous u n b o n verre de v i n . 
L a peau, quand elle est t a n n é e , donne u n b o n 

c u i r . 
On vo i t que l ' u t i l i t é don t est le marsou in d é 

passe les d é g â t s q u ' i l peut causer. 

LES SOUFFLEURS - TURSIOPS 

Die Tùmmler. 

Caractères. — Les souffleurs ou tursiops sont 
des dauphins grands et f o r t s , à museau p r o l o n 
gé en f o r m e de bec, p o i n t u , ne t t emen t s é p a r é 
du f r o n t ; i ls on t aussi une fo r t e nageoire dor
sale, des dents nombreuses , for tes , coniques et 

lisses. 

LE SOUFFLEUR VULGAIRE — TURSIOPS VULGARIS. 

Der gemeine Tùmmler. 

Caractères. — Le souffleur vulgaire {fig. 374) 
est u n g rand an ima l de 3 à 5 m è t r e s de long ; 

i l est f o r t et v i g o u r e u x ; ses nageoires pectorales 
sont courtes, é c h a n c r é e s sur l eur b o r d s u p é 
r i eu r , t e r m i n é e s par une e x t r é m i t é obtuse; la 
nageoire caudale est de grandeur moyenne ; i l 
a à chaque m â c h o i r e de 21 à 24 dents ; le dos 
et les flancs sont no i r s o u d ' u n b r u n n o i r , lo 7 ».n-
tre est d ' un blanc p u r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce SOttftfeur 
se t rouve pa r tou t , depuis l ' o c é a n Glacial j u s q u ' à 
la M é d i t e r r a n é e . I l n'est abondant nu l l e part , et 
on ne le vo i t que par peti tes t roupes de six à 

h u i t i n d i v i d u s . 
Dans la m e r des Indes et la m e r Rouge, i l est 

r e m p l a c é par une e s p è c e vois ine, Vbousalam (tur
siops aduncus). 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Gomme les 
marsouins , les souff leurs a r r i ven t p r è s des pê* 
cheurs , et les en tou ren t . L e u r vitesse et leur 
a g i l i t é sont c o n s i d é r a b l e s ; i ls f o n t t o u t le tour 
d ' u n bateau à vapeur, d o n t la marche est de 
quatorze mi l l e s anglais à l ' heure . A l 'approche 
de l 'orage et de la t e m p ê t e , on les vo i t bond i r 
c o m m e le mar sou in , et à l ' é p o q u e d u r u t , ils 
s ' é l a n c c n t a u - d e s s u s d e l à surface de l 'eau. Leurs 
m œ u r s , d 'a i l leurs , sont peu connues. On ignore 
quel le est l ' é p o q u e de l ' a ccoup lemen t , l a d u 
r é e de la ges ta t ion ; on sait seu lement que la 
f eme l l e met bas en h iver u n o u deux p e t i t s , <H 
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Fig. 375. Le Dauphin commun. 

qu 'el le les soigne c o m m e le f o n t les autres 
d e l p h i n i d é s . 

P ê c h e . — On p r e n d les souff leurs avec le har
pon , ou encore o n les tue à la carabine. Dans ma 
d e r n i è r e excurs ion de chasse en Abyss in ie , le 
duc de C o b o u r g t i r a quelques abousalems, q u i 
en toura ien t no t r e nav i re . L 'eau se t e i g n i t de sang ; 
l ' an ima l b l e s s é se r e tou rna plusieurs fo i s , et ar
r iva l en tement à l a surface . Tous les autres res
t è r e n t p r è s du cadavre, dans le nob le dessein, 
nous d i r e n t les mate lo t s , de le d é v o r e r . 

LES DAUPHINS — DELPBINUS. 

Die Delftne, The Dolphins. 

Considérations historiques. — NOUS voici ar
r ivés au genre q u i a d o n n é son n o m à la f a m i l l e , 
aux dauphins p r o p r e m e n t d i t s , an imaux que f a 
bles et l é g e n d e s on t c é l é b r é s à l ' e n v i . C'est un 
d a u p h i n q u i , c h a r m é par les chants d iv ins d ' A -
r i o n , r e ç u t sur son dos le p o è t e , et le d é r o b a 
à la f u r e u r des mate lo ts , en le t ranspor tant au 
cap T é n a r e . 

Q u i n 'a l u , dans P l i n e , l ' h i s to i r e de ce d a u p h i n 
q u i , reconnaissant de ce que, chaque j o u r , u n 
j eune g a r ç o n venai t l u i donner d u pa in , p o r -

BJREHM. 

t a i t l ' enfant sur son dos à travers le lac L u c r i n 
j u s q u ' à son é c o l e , et le ramenai t chez l u i de la 
m ê m e f a ç o n . « Lorsque le j eune g a r ç o n m o u 
r u t , d i t l 'auteur l a t i n , le d a u p h i n r ev in t tous 
les j ou r s au m ê m e end ro i t , et b i e n t ô t m o u r u t 
aussi d u chagr in d 'avoir p e r d u son a m i . » Les 
dauphins , dans l ' o p i n i o n des anciens, chassaient 
les barbues dans les filets des p ê c h e u r s , et ceux-
c i , par reconnaissance, leur donnaien t d u p a i n 
t r e m p é dans d u v i n . U n r o i de Carie ayant f a i t 
e n c h a î n e r u n dauph in dans le p o r t , un g rand 
n o m b r e de ces an imaux surv inren t q u i , par 
leurs signes, p r ia ien t le r o i de d é l i v r e r l eu r 
c o m p a g n o n : on ne p u t le l eu r - r e fuse r . P l ine 
raconte encore t r è s - s é r i e u s e m e n t que les jeunes 
dauphins sont t ou jou r s a c c o m p a g n é s par u n 
v ieux , q u i leur sert de m a î t r e . On a v u des 
dauphins , r acon te - t -on , empor t e r le cadavre 
d ' un des leurs , a f i n q u ' i l ne soit pas m a n g é par 
d'autres habitants des mers . 

Malheureusement , à tous ces beaux r é c i t s , i l 
ne manque qu 'une chose, la v é r a c i t é . 

C a r a c t è r e s . — Les dauphins sont c a r a c t é r i s é s 
par une t a i l l e moyenne, u n corps b ien p r o p o r 
t i o n n é , u n museau é t r o i t et a l l o n g é , s é p a r é d u 
c r â n e par une d é p r e s s i o n m a r q u é e , u n grand 

I I — 205 
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n o m b r e de v e r t è b r e s , des dents fines et t r è s -

nombreuses. 

LE DAUPHIN COMMUN — DELPHINUS DELPHIS. 

Der gemeine Delfin, The Dolphin. 

Caractères. — Le dauphin ccmmun (fig. 375) 
est l ong de 2 m è t r e s à 2 m , 6 0 . I l a des nageoires 
pectorales a l l o n g é e s , d é c o u p é e s sur leur b o r d su
p é r i e u r , amincies , et en f o r m e de fauc i l l e vers la 
pointe ; la nageoire caudale est demi -c i r cu la i r e . 
Le n o m b r e des dents var ie beaucoup : d ' o r d i 
naire , on en t rouve de 32 à 47 à chaque m â c h o i r e ; 
on a m ê m e t u é des dauphins q u i en avaient 53, soit 
en tou t 212. Les dents sont i m p l a n t é e s à des dis
tances é g a l e s , s é p a r é e s par de courts interval les , 
de f a ç o n à s'engrener m u t u e l l e m e n t . Elles sont 
a l l o n g é e s , coniques, t r è s - p o i n t u e s , l é g è r e m e n t 
r e c o u r b é e s de dehors en dedans ; celles d u m i 
l ieu sont les plus longues ; elles von t en d i m i 
nuant en avant et en a r r i è r e , à p a r t i r d u m i l i e u . 
L e dos est g r i s -no i r f o n c é , à reflets v e r d â t r e s , 
se confondant peu à peu sur les flancs avec la 
te inte plus c la i re d u vent re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet a n i m a l 
habi te toutes les mers de l ' h é m i s p h è r e septen
t r i o n a l . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Par son 
genre de vie , le dauph in rappel le t o u t à f a i t les 
c é t a c é s que nous avons d é j à p a s s é s en revue ; 
mais i l est encore plus e n c l i n à j o u e r , plus ca
p r i c i e u x . T a n t ô t i l est en ple ine mer , l o i n de 
toutes les c ô t e s ; t a n t ô t , i l r e m o n t e les fleuves. 
On le t rouve p a r t o u t . 

Le plus souvent, on rencon t re les dauphins 
en troupes de six à d ix i n d i v i d u s . I l s a r r iven t 
a u p r è s des navires, et f o l â t r e n t long temps au
t o u r d 'eux, avant de p rend re une autre d i r e c 
t i o n . I l s p longen t et r e m o n t e n t sans cesse, et 
chaque fo i s que l ' o n a p e r ç o i t à la surface des 
ondes leur dos f o n c é , on entend un b r u i t de 
souff le t , et l ' o n v o i t u n j e t d'eau s ' é l e v e r dans 
l ' a i r . 

L e seul aspect de l a d e n t i t i o n i n d i q u e d é j à 
que le d a u p h i n c o m m u n est un des carnassiers 
mar ins les plus t e r r i b l e s . I l se n o u r r i t exc lus i 
vement de poissons, de c r u s t a c é s , de c é p h a l o 
podes et d'autres an imaux de m e r . I l poursu i t 
sur tout les sardines, les harengs et les poissons 
volants . C'est l u i q u i f a i t s ' é l a n c e r hors de l 'eau 
ces d e r n i e r s ; souvent on le vo i t l u i - m ê m e bon
d i r a p r è s eux, et les suivre à tou te vitesse. A p r è s 
qu ' i l s on t p r i s t ro i s ou quat re fo i s l eu r essor, les 
poissons volants sont é p u i s é s , et i l s deviennent 

f a c i l e m e n t la p ro i e d u d a u p h i n . Les fous et au
tres oiseaux mar ins l u i v iennent en aide dans 
cet te chasse; i ls poursu iven t dans l ' a i r les pois» 
sons, et les f o r cen t à p longer dans l 'eau, o ù le 
carnassier les a t tend . 

L ' accoup lemen t a l i e u en a u t o m n e ; d i x mois 
a p r è s , la f eme l l e m e t bas u n o u r a r emen t deux 
pet i t s , de 50 à 66 c e n t i m è t r e s de l o n g , qu'elle 
soigne avec tendresse j u s q u ' à ce qu ' i l s soient 
gros. Ce n'est q u ' à d i x ans que les jeunes dau
ph ins sont c o m p l è t e m e n t adultes. S ' i l faut en 
c r o i r e u n v i e i l auteur grec, i ls a t te indraient 
l ' âge de cent t r en te ans. Des p ê c h e u r s , qu i avaient 
pr i s des dauphins et les avaient ensuite r e l â c h é s 
a p r è s l eu r avoir f a i t une enta i l le à la queue, d i 
sent qu ' i l s v ivent de v i n g t - c i n q à t r en te ans. 

P è c h e . — L ' o r q u e est p o u r le d a u p h i n un en
n e m i plus dangereux que l ' h o m m e . Celu i -c i ne 
le pour su i t que quand i l manque de nour r i tu re 
f r a î c h e . A u j o u r d ' h u i , c o m m e dans les temps an
ciens, le d a u p h i n j o u i t de l ' a m i t i é de l ' h o m m e . 
Cependant, que lquefois des p ê c h e u r s , se r é u n i s 
sant, en touren t avec leurs canots, c o m m e le fai
saient les anciens Grecs, une bande de dau
p h i n s ; i l s poussent des c r i s , les effrayent , et 
cherchent à les amener vers le r ivage o ù ils s 'é
chouent . Ces a n i m a u x , dans l eu r angoisse, font 
e n t e n d r | de p r o f o n d s soupirs . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Jadis o n mangeait la 
cha i r et la graisse d u d a u p h i n , su r tou t pendant 
le c a r ê m e . Les Angla i s et les F r a n ç a i s a p p r ê 
t en t cette cha i r avec so in , et en f o n t un mets 
assez g o û t é . Cependant l 'usage en est presque 
p e r d u a u j o u r d ' h u i . 

Chez les Romains , le d a u p h i n j o u a i t u n r ô l e en 
m é d e c i n e . Son fo ie passait p o u r excel lent con
t re les attaques de fièvres i n t e r m i t t e n t e s ; avec 
l ' h u i l e de fo i e de d a u p h i n , o n g u é r i s s a i t les u l 
c è r e s ; avec des f u m i g a t i o n s de graisse de dau
p h i n , les affect ions d u bas-ventre . On b r û l a i t les 
dauphins en e n t i e r ; o n en m é l a n g e a i t les cen
dres avec d u m i e l , et o n en fa isai t divers o n 
guents . Mais t o u t cela , depuis b i e n longtemps , 
ne figure plus dans nos p h a r m a c o p é e s . 

LES DELPHINORHYNQUES — 

DELPHI NORHYNCHUS. 

Die Dôglinge. 

Caractères. — Les delphinorhynques se rap
p r o c h e n t beaucoup des dauph ins p r o p r e m e n t 
d i t s . I l s sont su r tou t c a r a c t é r i s é s par u n museau 
a l l o n g é en f o r m e de bec, et s i l l o n n é dans sa 
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par t ie osseuse. I l s on t encore une nageoire do r 
sale, mais t r è s - p e t i t e ; l eur nageoire caudale est 
d e m i - c i r c u l a i r e , et leurs nageoires pectorales 
sont grandes; leurs dents sont moins n o m b r e u 
ses et plus petites que celles des dauphins . L ' a -
n i m a l , e n viei l l issant , l e sperd quelquefois toutes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les d e l p h i 
norhynques hab i t en t les uns l ' O c é a n , les autres 
les grands fleuves. 

LE DELPHINORHYNQUE A LONG BEC — 
DELPHINORHYNCHUS ROSTRATVS. 

Der Dôgling. 

Caractères. — Cette espèce, la plus connue 
des deux que r en fe rme ce genre, a de 6 a 9 m è 
tres de long , et une c i r c o n f é r e n c e de 4 à 5 m è 
tres. T o u t son corps est n o i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — I l habi te le 
nord de l ' o c é a n A t l a n t i q u e et la m e r Glaciale ; 
on ne l ' a pas encore r e n c o n t r é dans l ' o c é a n Pa
c i f i que . I l semble ê t r e c o m m u n dans le n o r d de 
la Laponie et au Spi tzberg . 

Des de lph inorhynques sont venus s ' é c h o u e r 
plusieurs fo is sur les c ô t e s d 'Ang le te r re , de 
France, de Hol l ande , d 'A l l emagne , de S u è d e , 
de Russie, et m ê m e d ' I t a l i e . E n 1788, une fe
mel le avec son p e t i t se m o n t r a aux environs de 
Honf leu r . E l l e f i t de longs effor ts pour sauver 
son pe t i t , ce q u i causa sa per te . Des p ê c h e u r s 
t i r è r e n t l e j eune sur le rivage et b l e s s è r e n t la 
m è r e ; el le p u t encore gagner l a haute mer , 
mais l e l e n d e m a i n on t rouva i t à quelques lieues 
de là son cadavre j e t é sur la plage. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e genre de 
vie d u d e l p h i n o r h y n q u e à l o n g bec est t r è s - p e u 
connu ; mais t o u t por te à c ro i re q u ' i l ne d i f f è r e 
pas de ce lu i des autres d e l p h i n i d é s . 

Le d e l p h i n o r h y n q u e à long bec est u n car
nassier t e r r i b l e , q u i n'ose cependant pas s'atta
quer aux grands a n i m a u x . Les c é p h a l o p o d e s , 
les mol lusques , les pet i t s poissons, composent 
sa n o u r r i t u r e ; et i l en mange des q u a n t i t é s c o n 
s i d é r a b l e s . On t rouve dans son estomac les restes 
d 'un m i l l i e r de ces pet i ts ê t r e s . 

LES INIAS — 1NIA. 

Die Schnauzendelfine. 

Caractères. — Les inias rappellent les dau
ph ins p r o p r e m e n t di ts par l 'ensemble des f o r 
mes e x t é r i e u r e s ; mais l eur museau est plus 
a l l o n g é , leurs nageoires pectorales sont plus 

larges, la nageoire dorsale n'est r e p r é s e n t é e que 
par une s imple é l é v a t i o n de la peau, et leurs 
dents sont é p a i s s e s , grenues à l eur surface et 
pourvues, pour la p lupa r t , d ' un gros t a lon ex
terne. 

L'INIA DE L'AMAZONE — INI A AMAZONICA. 

Die Bote, die Inia. 

En 1819, Humboldt parla d'un dauphin qui 
hab i t a i t les eaux douces de l ' A m é r i q u e d u Sud , 
sans tou te fo i s en donne r une bonne desc r ip t i on . 
Desmarest, T a n n é e suivante ,v i t u n de cesanimaux 
au m u s é e de L i sbonne , et le d é c r i v i t , mais t r è s -
succ inc tement et t r è s - i n c o m p l é t e m e n t . E n 1831 , 
deux natural is tes de m é r i t e , Sp ix et Mar t iu s , en 
i n d i q u è r e n t m i e u x les c a r a c t è r e s ; ce n'est cepen
dant q u ' à A i e . d 'Orb igny que nous devons de le 
b i en c o n n a î t r e . Cet é m i n e n t natura l is te , q u i par
c o u r u t le P é r o u , peu a p r è s Sp ix et Mar t ius , et q u i 
ne connaissait pas les t ravaux des deux auteurs 
al lemands, f u t assez heureux p o u r v o i r l ' a n i m a l 
l u i - m ê m e . I l a p p r i t , à son g rand é t o n n e m e n t , 
que dans l ' i n t é r i e u r d u con t inen t a m é r i c a i n , à 
plus de 3,000 k i l o m è t r e s de l ' o c é a n A t l a n t i 
que, vivai t u n g rand poisson, u n d a u p h i n p r o 
bablement , d ' a p r è s la desc r ip t ion qu ' on l u i en 
faisai t . I l d é s i r a i t v ivement s'en p rocu re r u n ; 
mais les Indiens é t a i e n t t r o p peu h a b i t u é s au 
man iemen t du h a r p o n pour p o u v o i r le satis
f a i r e . E n f i n , i l v i t son d é s i r s ' accompl i r à P r i n 
cipe Dobei ra , p o s t e - f r o n t i è r e d u B r é s i l , o ù les 
soldats s'amusaient à p ê c h e r cet a n i m a l . 

C a r a c t è r e s . — L ' i n i a ou le bote, c o m m e l 'ap
pe l l en t les B r é s i l i e n s , Y inia des Guarayos, le 
bufeo des Espagnols (fig. 376) est u n d e l p h i n i d é 
à museau encore plus a l l o n g é que ce lu i des de l 
ph inorhynques . I l r e p r é s e n t e une sorte de bec 
é t r o i t , a r r o n d i , obtus, à poi ls roides , et p o r t a n t 
à chaque m â c h o i r e 66 ou 68 dents pointues , à 
couronnes for tes et r e c o u r b é e s . L e corps est 
é l a n c é ; les nageoires pectorales sont longues, 
é c h a n c r é e s au b o r d s u p é r i e u r , amincies et re
c o u r b é e s en fauc i l l e à l eu r e x t r é m i t é ; la na
geoire caudale n'est pas l o b é e ; la nageoire d o r 
sale est t r è s - p e t i t e . La longueur d u corps varie 
de 2 m , 3 0 à 3 m , 3 0 ; chez u n i n d i v i d u de l m , 1 5 , la 
nageoire dorsale avait -40 cent, de l o n g et p r è s 
de 6 cent, de haut ; les nageoires pectorales, 
41 cent , de l o n g et 16 cent , de l a rge ; la nageoire 
caudale, 50 cent , de large . L a f eme l l e n 'a que la 
m o i t i é de cette t a i l l e . L e dos de l ' an ima l est 
b l e u â t r e c la i r , le ventre r o s é . 

L ' e s p è c e o f f re des variat ions nombreuses ; o n 
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rencont re des ind iv idus roux et d'autres n o i r â t r e s . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce Curieux 

an imal semble hab i te r presque tous les fleuves 
de l ' A m é r i q u e d u Sud , entre le 10° et le 17° de 
la t i tude m é r i d i o n a l e . I l est c o m m u n dans le 
fleuve de l 'Amazone , dans ses aff luents et dans 
l ' O r é n o q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses mouve
ments sont plus lents et b ien mo ins vifs que 
ceux des autres d e l p h i n i d é s ; i l nage plus t r a n 
q u i l l e m e n t et v ient souvent à la surface de l 'eau 
pour respirer . On le r encon t re d ' o rd ina i r e en 
peti tes bandes; H u m b o l d t , cependant, en v i t u n 
g rand n o m b r e à la fo i s . 

« L ' a i r , d i t - i l , r edev in t s i lencieux, et a u s s i t ô t 
de grands c é t a c é s , de la f a m i l l e des souff leurs 
et ressemblant aux dauphins de nos mer s ' 
c o m m e n c è r e n t à s'agiter n o m b r e u x , à la sur
face de l 'eau. Lents et paresseux, les c rocod i l e s 
semblaient c ra indre la p r é s e n c e de ces ê t r e s 
b ruyants ; nous les voyions p longer , quand les 
souffleurs s'en approchaient . I l est f o r t s i n g u 
l i e r de t rouver des c é t a c é s aussi l o i n des c ô t e s ; 

on les r encon t re dans toutes les saisons, et r ien 
ne semble f a i r e c r o i r e qu ' i l s é m i g r e n t , comme 
les saumons. Les Espagnols les appe l l enUfom-
nas, d u m ê m e n o m qu ' i l s donnen t aux dauphins 
m a r i n s ; l eu r n o m i n d i e n est ormocoua. » 

Dans u n autre passage : « A u p lus é p a i s de la 
f o r ê t , nous e n t e n d î m e s t o u t à c o u p un b r u i t s in
gu l i e r . Nous a r m â m e s nos carabines, lorsque pa
r u t une bande de toninas , de qua t re pieds de long, 
qu i e n t o u r è r e n t no t r e embarca t ion . Ces animaux 
é t a i e n t c a c h é s sous les branches d ' u n arbre - ils 
traversaient la f o r ê t aqua t ique , et j e t a ien t en 
1 a ir leurs je ts d 'eau, q u i l eu r on t va lu dans t o u 
tes les langues le n o m de souf f leurs . C ' é t a i t un 
aspect s ingu l i e r de v o i r tous ces c é t a c é s , au 
m i l i e u des terres, à t r o i s ou qua t re cents mi l les 
de 1 embouchure de l ' O r é n o q u e et d u fleuve de 
1 Amazone . » 

C'est là à peu p r è s t o u t ce que nous connais 
sons d u genre de vie de l ' i n i a . D 'autres voya
geurs nous apprennent que cet a n i m a l se t i W 
tou jou r s p r è s de la su r face ; q u ' i l 

n , M oOrt SOUVPnl 
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VyV-> et q u i[ 



Fig. 377. Le Plataniste du Gango. 

avale au-dessus de l 'eau la p ro ie q u ' i l a saisie. 
I l se n o u r r i t p r i n c i p a l e m e n t de peti ts po i s 

sons ; i l mange aussi les f r u i t s de t ou te e s p è c e , 
qu i , des arbres, t o m b e n t dans l ' eau . 

Les inias recherchent de p r é f é r e n c e les anses 
profondes et à eau l i m p i d e , su r tou t les endroi t s 
où la r ive est rocheuse . I l s f o n t beaucoup de 
b r u i t , et en deviennent souvent i ncommodes 
pour les voyageurs . On a r e m a r q u é que le f eu les 
a t t i r a i t et ê n t e l l e q u a n t i t é , que les voyageurs 
c a m p é s sur la r ive sont f o r c é s d ' é t e i n d r e toute 
l u m i è r e , p o u r p o u v o i r d o r m i r t r a n q u i l l e m e n t . 

On ne c o n n a î t pas l ' é p o q u e d u r u t , n i la d u r é e 

de la ges ta t ion. 
Une f e m e l l e , q u i f u t le sujet des observations 

d 'Alc . d ' O r b i g n y m i t bas u n p e t i t , dans les six 

d e r n i è r e s heures de sa v ie . 
On sait, de p lus , que l a m è r e soigne ses pet i t s 

avec a m o u r , c o m m e le f o n t tous les autres de l 

p h i n i d é s . 
U s a g e » e t p r o d u i t s . - L e besoin seul pousse 

l ' h o m m e à poursu ivre cet an ima l i no f f ens i f . Sa 
v iande est du re , sa graisse p e u abondante , sa 

peau ne se p r ê t e à aucun service ; à certains 
endroi ts , on en f a i t des boucl iers , et c'est l à la 
seule u t i l i t é d o n t puisse ê t r e l ' i n i a . 

LES PLATANISTES — PLATANISTA. 

Die Schnabeldelfine. 

Caractères. — Les platanistes, qu'on a quel
quefois a p p e l é s sousous, se d i s t inguen t par l a 
f o r m e a l l o n g é e et c o m p r i m é e d u museau, q u i 
s ' i n f l é c h i t dans une par t ie de son é t e n d n e , et 
don t les dents sont c o m p r i m é e s et i m p l a n t é e s 
dans les m â c h o i r e s par des racines t r è s - d é v e 
l o p p é e s d'avant en a r r i è r e . I l s on t à la r é g i o n 
f ron t a l e une grande cav i t é q u i p r o t è g e u n amas 
c o n s i d é r a b l e de substance hui leuse . 

L ' o n n 'en c o n n a î t qu 'une e s p è c e . 

LE PLATANISTE DU GANGE — PLATANISTA 
GANGETICUS, 

Der Schnabeldelfin. 

Caractères. — Pline appelle platanista un 
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dauph in vivant dans le Gange, et auquel i l 
a t t r ibue une longueur de plus de 7 m è t r e s . 
Cet an imal existe : c'est le dauphin à bec des 
E u r o p é e n s , le sousouk des Indiens (fig. 377) ; 
mais sa ta i l le est b i en m o i n d r e que celle que 
Pl ine l u i p r ê t e ; i l n 'a pas plus de 2 m , 3 0 cent . 

de l o n g . 
I l d i f f è r e des autres d e l p h i n i d é s p a r sanageoire 

caudale demi-c i rcu la i re et d i v i s é e , son museau 
épa i s et r e l e v é en haut , ses é v e n t s c o n t o u r n é s 
en f o r m e de S. I l a de t rente à t rente-deux dents, 
pointues, fortes, coniques, u n peu r e c o u r b é e s en 
a r r i è r e ; celles de devant sont les plus longues 
et les plus minces. U n r e p l i graisseux ind ique 
seulement la nageoire dorsale. L e dos est n o i r , 
le ventre gr is-blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet an imal 
n'a encore é t é r e n c o n t r é que dans le Gange et 
dans ses divers bras : i l se t rouve sur tout p r è s de 

son embouchure ; o n l 'a v u cependant assez l o i n 
dans l ' i n t é r i e u r des terres. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — U est Socia
ble c o m m e les autres d e l p h i n i d é s ; i l se n o u r r i t 
de poissons, de mol lusques , de c r u s t a c é s , et, 
d i t - o n , de f r u i t s et d ' é p i s de r i z , q u ' i l cuei l le là 
o ù les champs a r r iven t j u squ ' au l i t d u fleuve. 
Son l o n g bec l u i p e r m e t de f o u i l l e r la vase et 
les roseaux p o u r y t r o u v e r sa n o u r r i t u r e . 

D ' o r d i n a i r e , i l nage l e n t e m e n t ; mais lo rsqu ' i l 
pou r su i t les poissons, i l se m o n t r e aussi agile 
que les autres d e l p h i n i d é s , et f end les eaux 
avec r a p i d i t é . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les Indiens le p è c h e n t , 
p o u r se p r o c u r e r sa graisse, qu ' i l s regardent 
c o m m e u n r e m è d e souvera in contre les para
lysies, les douleurs et autres maladies. Sa chair 
ne sert q u ' à f a i r e des a p p â t s p o u r p rendre les 
autres habi tan ts d u Gange. 

L E S P H Y S É T Ë R I D E S — P H Y S E T E R E S . 

Die Pottwale. 

C a r a c t è r e s . — Les naturalistes ne sont pas 
d 'accord sur la quest ion de savoir si l ' u n des 
an imaux mar ins les plus gigantesques, le ca
chalo t , d o i t ê t r e r e g a r d é c o m m e le type d'une 
f a m i l l e , ou c o m m e ce lu i d ' un s imple genre de 
la f a m i l l e des d e l p h i n i d é s . Sa t a i l l e colossale, 
sa t ê t e é n o r m e , q u i a env i ron u n tiers de la 
longueur du corps l ' é l o i g n e n t plus des dau
phins que des baleines ; mais , d ' u n autre c ô t é , 
la s t ruc ture de son c r â n e , les dents q u i a rmen t 
ses m â c h o i r e s le r app rochen t des p remie r s , et 
c o m m e ces c a r a c t è r e s sur tout sont e m p l o y é s en 
zoologie, i l ne f au t pas nous é t o n n e r , s i , p o u r 
beaucoup, le cachalot n'est q u ' u n d e l p h i n i d é . 
Quant à nous, nous t rouvons les d i f f é r e n c e s q u i 
le s é p a r e n t de ceux-c i p lus c o n s i d é r a b l e s que 
celles q u i s é p a r e n t ent re eux d'autres m a m m i 
f è r e s , appartenant à des f ami l l e s diverses. S ' i l 
est v r a i que cet adage : « Ouvre la bouche , que 
j e te connaisse, » soit excel lent en zoologie , 
d ' un autre c ô t é , i l est t o u t aussi v r a i que la den
t i t i o n ne peut servir à elle seule à d é t e r m i n e r 
la place d 'un m a m m i f è r e . C'est l ' ensemble des 
c a r a c t è r e s , seul , q u i pe rme t au na tura l i s te de 
r é u n i r ou de s é p a r e r divers an imaux ; et c'est 
en nous appuyant sur cette l o i que nous faisons 
d u cachalot une f a m i l l e à pa r t , essentiel lement 
c a r a c t é r i s é e par une m â c h o i r e i n f é r i e u r e é t r o i t e 

en avant et p o r t a n t des den ts ; une m â c h o i r e su
p é r i e u r e d é p o u r v u e de fanons et souvent de dents. 

Cette f a m i l l e repose sur u n genre unique. 

LES CACHALOTS — PHYSETER. 

Die Votwale, The Cachalots. 

Caractères. — Les cachalots ont pour carac
t è r e s g é n é r i q u e s des dents en n o m b r e variable 
et t r è s - f o r t e s à la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , dont la 
symphyse est t r è s - a l l o n g é e . 

On n'est n u l l e m e n t fixé sur le n o m b r e d'es
p è c e s que r e n f e r m e ce genre : les uns en ad
m e t t e n t p lus ieurs , les autres n ' e n reconnaissent 
qu 'une . Cette d ivergence d ' o p i n i o n s p a r a î t due, 
su r tou t , à ce que ces a n i m a u x , c o m m e P œ p p i g 
l 'a p a r f a i t e m e n t f a i t r emarque r , ne sont pas f a 
c i l e m e n t accessibles à l ' obse rva t ion . 

« On a r a r e m e n t l 'occas ion , d i t - i l , de bien 
v o i r u n cachalo t ; ce t te occasion n v est d o n n é e 
que lo r squ 'une t e m p ê t e v i e n t en j e t e r u n sur 
les c ô t e s d 'Eu rope , et m ê m e a lors , les r é s u l 
tats de l ' observa t ion ne s 'accordent pas com
p l è t e m e n t avec la v é r i t é ; le dessinateur ne peut 
r e p r o d u i r e le v é r i t a b l e aspect de l ' a n i m a l , car 
cet te masse é n o r m e s'affaisse sous son p r o p r e 
poids et s ' enfoui t dans l e sable. Les ba le in iers 
seuls peuvent avoi r l a chance d ' apercevoi r u n 
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cachalot au repos dans l 'eau ; mais alors, i ls 
ont b i e n autre chose à f a i r e q u ' à en p rendre 
le dessin. Auss i , n 'avons-nous aucune bonne 
figure d u cacnalot , aucune q u i a i t é t é fa i te sans 
i d é e p r é c o n ç u e , aucune q u i a i t une valeur scien
t i f i que . On n 'a m ê m e p u d é t e r m i n e r s ' i l y avait 
une d i f f é r e n c e s p é c i f i q u e entre les cachalots des 
mers d u N o r d et ceux des mers d u Sud. Les 
deux Cuvier i n c l i n e n t à la n i e r , Benne t t et p l u ^ 
sieurs autres f o n t d u cachalot d u Sud une 
e s p è c e d is t inc te . » Quoi q u ' i l en soi t , tous les 
cachalots ont les m ê m e s habi tudes , et nous pou
vons a t t r i b u e r à l ' e s p è c e suivante t o u t ce que 
l 'on c o n n a î t de ces an imaux . 

LE CACHALOT MACROCÉPHALE — PHYSETER 
MJCROCEPHJLUS. 

Der Pottfisch, The Spermaceti Whale. 

Caractères. — Le cachalot macrocéphale 
(fig. 378) le c è d e à peine à la baleine en g ran
deur ; u n m â l e adul te peut a t te indre une l o n 
gueur de 20 à 23 m è t r e s , et une c i r c o n f é r e n c e 
de 9 m è t r e s . L a femel le n 'a que l a m o i t i é de 
cette t a i l l e . Les nageoires pectorales sont re la 
tivement t r è s - p e t i t e s ; elles n ' o n t que 1 m è t r e de 
long et 66 cent, de large, chez u n m â l e de 20 
m è t r e s de l o n g ; la nageoire caudale, par con
tre, a 6 m , 3 0 de la rge . Les deux sexes se res
semblent ; quelques bale iniers o n t c r u cepen

dant r e c o n n a î t r e une d i f f é r e n c e dans la f o r m e 
du museau, q u i serait d r o i t et t r o n q u é chez la 
femelle , a r r o n d i chez le m â l e . 

Le cachalot m a c r o c é p h a l e est b i e n le plus 
massif de tous les a n i m a u x . Sa t ê t e est t r è s - l o n 
gue, large, presque quadrangula i re ; elle est 
aussi haute et aussi large que le corps , d o n t elle 
n'est pas ne t t ement s é p a r é e . Le corps est c y l i n 
dr ique ; ses deux t iers a n t é r i e u r s sont t r è s - l a r 
ges et plats ; le t iers p o s t é r i e u r est a r r o n d i et 
va en s 'amincissant d 'avant en a r r i è r e . I l por te 
une pet i te nageoire dorsale, f o r m é e d ' un amas 
de graisse, paraissant c o m m e t r o n q u é e en ar
r i è r e , et se con fondan t insens ib lement avec le 
reste d u corps . Les nageoires pectorales sont 
courtes, larges, é p a i s s e s , p l a c é e s i m m é d i a t e 
ment en a r r i è r e des yeux ; elles p r é s e n t e n t sur 
leur face s u p é r i e u r e c i n q s i l lons a l l o n g é s , c o r 
respondant aux do ig t s ; l eu r face s u p é r i e u r e est 
lisse. L a nageoire caudale est p r o f o n d é m e n t 
fendue et b i l o b é e ; chez les jeunes an imaux , son 
b o r d est e n t a i l l é ; i l est lisse chez les v ieux i n d i 
v i d u s . De peti tes saillies en f o r m e de bosse se 
t r ouven t sur le dos, depuis la nageoire dorsale 

j u s q u ' à la nageoire caudale. L a femel le a deux 
mamelles au voisinage de l ' o m b i l i c . 

L a face a n t é r i e u r e de la t ê t e est ver t ica le . 
L ' é v e n t est une fen te r e c o u r b é e en S, longue 
de 22 à 27 cent, et s i t u é e à l ' e x t r é m i t é d u m u 
seau, à la place qu 'occupe le nez chez les autres 
m a m m i f è r e s . Les yeux sont pet i ts , p l a c é s t r è s en 
a r r i è r e ; les p a u p i è r e s , d é p o u r v u e s de cils ; les 
orei l les u n peu au-dessous des yeux, et s 'ou-
vrant par une pet i te fente long i tud ina le ; l a b o u 
che est grande, fendue presque jusqu 'au n iveau 
des yeux ; la m â c h o i r e i n f é r i e u r e plus é t r o i t e et 

j plus cour te que la m â c h o i r e s u p é r i e u r e , q u i la 
recouvre quand la bouche est f e r m é e . Les deux 
m â c h o i r e s sont munies de dents coniques et 
sans racines. Plusieurs de ces dents t o m b e n t à 
mesure que l ' a n i m a l v i e i l l i t ; d 'autres sont pres
que e n t i è r e m e n t recouvertes par les gencives. 
Celles de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e seules sont 
grandes; quelques-unes d 'entre elles a t te ignent 
m ê m e une longueur de 33 cent . Le n o m b r e des 
dents varie de 39 à 50 ; i l y en a plus à une m â 
choi re q u ' à l ' au t re . Chez les jeunes cachalots, 
elles sont t r è s - p o i n t u e s , mais elles s ' é m o u s s e n t 
avec l ' â g e , et chez les v ieux, ce ne sont p lus 
que des c ô n e s d ' i vo i r e c r e u s é s , et r e m p l i s de 
substance osseuse. L e c r â n e est remarquable 
par sa d i s p r o p o r t i o n ; la t ê t e est é n o r m e , et 
conserve pa r tou t la m ê m e é p a i s s e u r . 

Sous une couche de graisse de plus ieurs cen
t i m è t r e s d ' é p a i s s e u r , s ' é t e n d une couche a p o n é -
v r o t i q u e , enveloppant u n espace qu 'une c loison 
hor izonta le divise en deux loges, c o m m u n i q u a n t 
par plusieurs ouvertures. T o u t cet espace est 
r e m p l i d'une m a t i è r e t ransparente, huileuse, le 
spermaceii, que l ' o n t rouve aussi dans un canal 

i a l lant de la t ê t e à la queue, et dans diverses pe-
| t i tes poches, d i s s é m i n é e s au m i l i e u de la graisse 
[ et des muscles. 

Six des v e r t è b r e s cervicales sont s o u d é e s : l 'a t -
| las seul est l i b r e . I l y a quatorze v e r t è b r e s dor-
{ sales, v ing t lombai res , et d ix -neu f caudales. 
: L ' omop la t e est re la t ivement m ince , l ' h u m é r u s 

c o u r t et gros, s o u d é aux os de l 'avant-bras, q u i 
sont encore plus cour t s . 

Les muscles sont durs , à fibres é p a i s s e s , par 
courues par des tendons t r è s - n o m b r e u x . Par
dessus se t rouve une couche de graisse de p l u 
sieurs c e n t i m è t r e s d ' é p a i s s e u r , puis vient la peau 
q u i est lisse, luisante, d 'une couleur n o i r f o n c é , 
plus c la i re par places au vent re , à la queue et à 
la m â c h o i r e i n f é r i e u r e . 

L a langue a d h è r e par toute sa face i n f é r i e u r e 
i à la base d u m a x i l l a i r e . L 'estomac est d iv i sé en 
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quatre compar t imen t s , et l ' i n t e s t in a quinze fois 
la longueur d u corps. La t r a c h é e est d i v i s é e en 
t ro i s bronches pr inc ipa les . 

L a vessie u r ina i re est r empl i e d ' un l i q u i d e 
hu i l eux , de couleur orange, dans leque l f l o t 
tent parfois de pet i ts corps de 8 à 33 cent . 
de d i a m è t r e , et pesant, dans leur ensemble, 
de 6 à 10 k i log rammes ; ce sont p robab le 
ment des c o n c r é t i o n s p a t h o l o g i q u e s , ana lo 
gues aux calculs ur inaires des autres a n i m a u x . 
Ces c o n c r é t i o n s cons t i tuent le f ameux ambre 
gr i s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Cachalot 
m a c r o c é p h a l e est u n an ima l cosmopol i t e : i l 
habite toutes les mers du g lobe . On le r e n c o n 
t re , quoique ra rement , dans les mers polaires, 
au de là du 60° de la t i tude sud et n o r d . Mais ce 
sont sur tout les mers de l ' h é m i s p h è r e sud q u ' i l 
f r é q u e n t e , et e'est là que vont le chercher les n a 
vires d e s t i n é s à la p ê c h e de ce g é a n t des mers ; 
c'est de là que l ' on admet q u ' i l s'est r é p a n d u 
dans les autres parties de l ' O c é a n . Sur les c ô t e s 
d 'Europe m ê m e , i l n'est pas excessivement 
rare. Toutes les chroniques , anciennes et m o 
dernes, par lent de cachalots é c h o u é s sur les r i 
vages. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les cacha
lots parcourent les mers en troupes n o m b r e u 
ses, comme les dauphins ; i ls en recherchent les 
endroi ts les plus p ro fonds ; a imen t à se t e n i r 
p r è s des c ô t e s e s c a r p é e s ; é v i t e n t soigneusement 
les plages en pente douce. Les baleiniers disent 
que chaque t roupe a à sa t ê t e u n m â l e v i g o u 
r e u x , q u i d é f e n d les femelles et les jeunes contre 
les attaques des autres an imaux . Les v ieux m â l e s 
sont sol i taires, ou f o r m e n t entre eux de petites 
bandes. A certains momen t s , plusieurs t r o u 
peaux se r é u n i s s e n t en u n seul, c o m p o s é alors 
de centaines d ' i n d i v i d u . 

Par ses mouvements , le cachalot rappe l le plus 
les dauphins que les baleines. I l le c è d e à peine 
en vitesse aux c é t a c é s les plus rapides . E n na
geant t r a n q u i l l e m e n t , i l p a r c o u r t de t ro i s à qua
tre mi l l e s anglais à l ' heu re ; quand i l se h â t e , i l 
fend les f lo ts avec une te l le r a p i d i t é que l 'eau en 
bou i l l onne , et f o r m e des vagues q u i s ' é t e n d e n t 
au l o i n . I l r iva l i se alors de r a p i d i t é avec tous 
les navires. De l o i n , d é j à , o n peut r e c o n n a î t r e 
un cachalot à ses mouvements . N'es t - i l pas i n 
q u i é t é , i l glisse à la surface sans t r o p s 'enfon
cer ; se h â t e - t - i l , i l f r appe de tels coups avec sa 
queue, que sa t ê t e t a n t ô t s 'élèVe b i e n au-dessus 
de l ' e a u , t a n t ô t s 'enfonce t r è s - p r o f o n d é m e n t . 
Souvent i l se l i e n t dans une pos i t i on ver t icale , 

la t ê t e ou la queue en l ' a i r ; i l f a i t m ê m e parfois 
deux ou t rois bonds au-dessus des flots, puis i l 
p longe p o u r long temps . D ' o r d i n a i r e , les m e m 
bres d 'une m ê m e t r o u p e se rangent en une l o n 
gue file, l ' u n d e r r i è r e l ' au t re , p longen t en m ê m e 
temps, lancent tous à la fo is leurs jets d'eau, et 
disparaissent de nouveau presque au m ê m e mo
m e n t . Raremen t i ls sont i m m o b i l e s ; ce n'est 
que quand i l s d o r m e n t qu ' i l s restent é t e n d u s , 
à peu p r è s sans mouvemen t , à la surface des 
eaux. 

U n cachalot peu t rester v i n g t minutes sub
m e r g é ; mais a p r è s ce t emps , i l a besoin de 
ven i r respi rer à l ' a i r l i b r e . I l f a i t de 30 à 60 
insp i ra t ions en 10 ou 15 secondes ; et a p r è s 
avoir d é b a r r a s s é son sang d'acide carbonique, 
i l peut de nouveau p longe r pendant longtemps. 
Se m e u t - i l beaucoup, i l respire alors rapide
men t et c o n t i n u e l l e m e n t . Les baleiniers disent 
qu ' i l s d i s t i nguen t u n cachalot au b r u i t q u ' i l fa i t 
en souf f lan t ; b r u i t si p a r t i c u l i e r , qu 'on peut à 
peine le c o n f o n d r e avec ce lu i des autres c é 
t a c é s . 

L e toucher est, à ce que l ' o n c r o i t , le sens le 
plus pa r fa i t d u cacha lo t . Sa peau est couverte 
de papi l les nerveuses t r è s d é l i c a t e s et capables 
de percevoi r les impress ions les plus l é g è r e s . 
L a vue est assez bonne ; l ' o u ï e par contre, est 
mauvaise. 

Quant à son in t e l l i gence , le cachalot se rap
proche plus des dauphins que des baleines. I l 
é v i t e cependant l ' h o m m e , et p a r a î t le craindre 
plus que les dauphins , ces amis des matelots. 
Mais , s ' i l est a t t a q u é , sa t i m i d i t é f a i t place à une 
f u r e u r , à une soi f de c o m b a t et de vengeance, 
sans é g a l e p a r m i les autres c é t a c é s . On a vu un 
t roupeau de dauphins e f f rayer une bande de ca
chalots , au p o i n t de l eu r f a i re p rendre la f u i t e ; 
on sait que la p r é s e n c e d ' u n navi re , f a i t s ' é lo i 
gner à toute vitesse les cachalots ; on en a vu 
m o n t r e r une te l le é p o u v a n t e à l 'approche d'un 
ennemi , qu ' i l s restaient i m m o b i l e s , t remblant 
de t ou t l eu r corps , s 'agitant en d é s o r d r e , et 
donnant ainsi à l ' h o m m e t o u t le l o i s i r de s'en 
rendre m a î t r e . D ' a p r è s les ba le in ie rs , c'est ce 
q u i a r r ive quand une f e m e l l e est b l e s s é e l a pre
m i è r e ; mais si c'est le m â l e q u i est t u é , tou t le 
t roupeau p r end la f u i t e . 

Les cachalots se nour r i s sen t p r inc ipa l emen t 
de c é p h a l o p o d e s de diverses e s p è c e s . Naturel le
m e n t i ls avalent aussi les pe t i t s poissons qu i 
v iennent s ' é g a r e r dans l eu r vaste gueule , mais 
jamais le cachalot ne les chasse. D ' a p r è s les an
ciens navigateurs, les cachalots a t t aquera ien t les 



Fig. 378. Le Cachalot macrocéphale. 

requins, les phoques, les dauphins et m ê m e les 
baleines; les observateurs les plus modernes et 
les plus v é r i d i q u e s n 'en savent r i e n . D ' a p r è s 
eux, au cont ra i re , les cachalots mangeraient par
fo is des v é g é t a u x ; on a du moins t r o u v é dans 
leur estomac des f r u i t s de diverses e s p è c e s , que 
les fleuves avaient c h a r r i é s dans la mer . 

Dans toutes les saisons de l ' a n n é e , on a t r o u v é 
des femelles a l l a i t an t leurs pet i ts . Bennet t , au
quel nous devons les d o n n é e s les p lus exactes 
au sujet de ces an imaux , n'a vu des pet i ts te tant 
leur m è r e que dans les mois de mars, a v r i l , oc
tobre et novembre ; cela ne prouve cependant 
pas qu ' i l s fussent n é s à cette é p o q u e . La p o r t é e 
n'est g é n é r a l e m e n t que d 'un seul pe t i t : on d i t 
cependant en avoi r vu deux avec une seule f e 
mel l e . Les n o u v e a u - n é s on t de 4 à 5 m è t r e s de 
l o n g , i ls nagent joyeusement au tour de leur 
m è r e , l ' a ccompagnen t dans toutes ses excur 
sions. P o u r les a l la i te r , la f eme l l e se penche sur 
le c ô t é ; le p e t i t saisit le m a m e l o n , n o n avec la 
p o i n t e , mais avec l 'angle des m â c h o i r e s . 

P ê c h e . - - Depuis longtemps les baleiniers 

BREHM. 

poursuivent le cachalot ; mais ce n'est que de
puis la fin d u d i x - s e p t i è m e s i è c l e que cet a n i 
ma l est devenu l ' ob je t d'une p ê c h e r é g u l i è r e . E n 
1677, les A m é r i c a i n s a r m è r e n t des navires p o u r 
cette p ê c h e ; les Anglais ne suiv i rent l eu r exem
ple que cent ans plus t a rd . Depuis le c o m m e n 
cement de ce s i èc l e , la mer du Sud est l ' end ro i t 
le plus f r é q u e n t é par les p ê c h e u r s , presque 
tous Anglais ou A m é r i c a i n s d u N o r d . De 1820 à 
1830, les baleiniers anglais r ecue i l l i r en t 45,933 
tonnes de spermace t i , soit en moyenne4 ,600 par 
an. E n 1831 et 1832, la q u a n t i t é monta à 7,605 
et 7,163 tonnes. Depuis, elle a d i m i n u é , car les 
f ra is d ' a rmement sont t r o p é l evés , et le s u c c è s 
de cette p ê c h e est t r o p ince r t a in . Le ga in cepen
dant est tou jours c o n s i d é r a b l e , une tonne de 
sperma cet i valant au moins 18 l ivres s t e r l ing 
(450 francs). 

L a p ê c h e du cachalot est b i en plus dangereuse 
que celle de la baleine. I l est rare que cel le-ci 
t i e n n e t ê t e à ses ennemis ; c e l u i - l à , au con t r a i r e , 
quand i l est a t t a q u é , non-seulement se d é f e n d , 
mais encore s ' é l a n c e courageusement sur ses 
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agresseurs, faisant a rme de sa queue vigoureuse 
et de sa t e r r i b l e denture . L ' h i s t o i r e rappor te p l u 
sieurs sinistres c a u s é s par les cachalots. 

Des matelots de YEssex, q u i avaient b l e s s é 
u n de ces an imaux, du ren t gagner l eu r navi re , 
car l ' a n i m a l , d ' un coup de queue, avait a v a r i é 
leur canot. Tandis q u ' o n cherchai t à le r a d o u 
ber, u n autre cachalot apparut à peu de dis
tance d u navire , le c o n s i d é r a pendant env i ron 
une demi -minu te , et s ' e n f o n ç a dans les flots. 
U n ins tant a p r è s , i l r eparu t à la surface, s ' é 
l a n ç a contre le b â t i m e n t , le f r appa d 'un t e l coup 
de t ê t e , que les matelots c ru ren t avoir t o u c h é à 
un réc i f . L ' an ima l f u r i e u x se d é g a g e a , se re tourna , 
et fit une seconde attaque, e n f o n ç a la proue et 
fit sombrer le navire : une par t ie de l ' é q u i p a g e 
f u t seule s a u v é e . U n autre b â t i m e n t a m é r i c a i n , 
VAlexander, f u t de m ê m e c o u l é bas par u n ca
cha lo t ; u n t r o i s i è m e , la barque Cook, ne du t son 
salut q u ' à u n coup de canon b ien p o i n t é . Quatre 
mois a p r è s le naufrage de VAlexander, l ' é q u i 
page de la Rébecca captura u n é n o r m e cachalot , 
q u i se laissa p rendre sans r é s i s t a n c e . On t rouva 
dans son corps deux harpons, avec le n o m 
Alexander ; sa t ê t e é t a i t f o r t e m e n t b l e s s é e , et 
dans ses plaies hor r ib les é t a i e n t e n f o n c é s de 
grands morceaux de planches de nav i re . 

On c i t e m ê m e des cachalots q u i on t a t t a q u é 
des navires sans cause aucune. U n b â t i m e n t a n 
glais c h a r g é de f r u i t s , le Waterloo, f u t ^ a i n s i 
c o u l é bas par un cachalot dans la mer d u N o r d . 
I l serait d i f f i c i l e d ' é n u m é r e r tous les navires 
dont ces ter r ib les an imaux ont c a u s é la per te . 

Usages e t p r o d u i t s . — Les b é n é f i c e s que peu t 
p r o d u i r e la p ê c h e d u cachalot sont b a l a n c é s par 
les dangers q u ' o f f r e cette p ê c h e , et cependant 
ces b é n é f i c e s sont l o i n d ' ê t r e pet i t s . L a graisse 
f o u r n i t une h u i l e exce l len te ; le sperma ceti et 
l ' ambre gris sont deux p rodu i t s d 'un t r è s - g r a n d 
p r i x . A l ' é t a t f r a i s , le sperma ceti est l i q u i d e , 
t ransparent , presque inco lo re ; i l se fige à une 
t e m p é r a t u r e basse et p rend une couleur b l a n 
che. Plus i l est p u r i f i é , p lus i l devient b lanc et 
sec, et finit par se conve r t i r en une substance 
farineuse au toucher , et f o r m é e de petites é c a i l 
les n a c r é e s . On l ' emplo ie en m é d e c i n e ; et l ' o n 
en f a i t des bougies t r è s - e s t i m é e s . 

L ' a m b r e gr i s , q u i a é t é le sujet de b ien des 
fables depuis les temps les plus r e c u l é s , a b i en 
plus de valeur encore. C'est u n corps l é g e r , res
semblant à de la c i re , de couleur var iable , gras 
au toucher et d 'une odeur t r è s - a g r é a b l e . I l se 
r a m o l l i t à la chaleur , se t r ans fo rme en u n l i 
quide hu i l eux dans l 'eau bou i l l an t e , et se v o 

la t i l i se à une haute t e m p é r a t u r e . On l ' emplo ie 
sur tout en f u m i g a t i o n s . I l ent re dans la compo
s i t i on de diverses hui les et de plusieurs savons 
p a r f u m é s . Les anciens Romains et les Arabes le 
connaissaient d é j à e t l ' e s t i m a i e n t ; l e s Grecs l ' em-
p l o y a i è n l en m é d e c i n e c o m m e u n ca lmant et un 
ant ispasmodique ; au s i è c l e de rn ie r , on le t r o u 
vait dans tou tes lespharmac ies . i l a encore au jour
d ' h u i une t r è s - g r a n d e valeur , l ' ambre gris de pre
m i è r e q u a l i t é se payant 22 f rancs les 30 grammes. 

L ' o r i g i n e de l ' a m b r e gris a é t é l o n g l è m p s i n 
connue. Les Grecs regarda ien t cette substance, 
et avec ra ison , c o m m e le p r o d u i t d ' e x c r é t i o n 
d ' un a n i m a l ; plus t a r d , d'autres opin ions p r é 
va lu ren t . T a n t ô t , on le c o n s i d é r a i t c o m m e ex
c r é m e n t d ' un oiseau f abu leux , q u i ne se nour-
r i ssa i tque de plantes a romat iques ; t a n t ô t comme 
une p lan te m a r i n e analogue à l ' é p o n g e ; d'au
tres fo is c o m m e une r é s i n e , ou c o m m e une con
c r é t i o n de l ' é c u m e de la m e r . E n f i n , en 1724, 
B o y l s t o n en r e c o n n u t par hasard la vé r i t ab l e 
nature . U est admis a u j o u r d ' h u i que cette sub
stance est une sorte de ca lcu l in tes t ina l r e j e t é 
par le cachalot . 

G u i b o u r t (1) a f a i t v o i r que l ' ambre prenai t son 
odeur a g r é a b l e en s 'oxydant au contact de l 'a i r . 

L ' o n p ê c h e l ' a m b r e gr i s , p lus encore qu 'on ne 
le t rouve dans le corps des cachalots . On raconte 
que des p ê c h e u r s heureux on t t r o u v é dans de 
grands cachalots des morceaux de cette sub
stance d u po ids de 25 k i l o g r a m m e s , et- l 'on 
c roya i t au t refo is que dans le l i q u i d e hu i l eux de 
la vessie nageaient des morceaux pesant de 65 
à 75 k i l o g r a m m e s . I l n'est pas douteux que l 'on 
a r e n c o n t r é des masses d ' ambre gr i s , du poids 
de 90 k i l o g r a m m e s , ayant p lus de l m , 6 0 de long 
et de 66 cent , de d i a m è t r e ; mais ces masses 
r é s u l t a i e n t p r o b a b l e m e n t de la f u s i o n de p l u 
sieurs morceaux que les v a g u e s a v a i e n t p o u s s é s l e s 
uns cont re les autres et q u i s ' é t a i e n t a c c o l é s , par 
suite d 'une f u s i o n p r o d u i t e par l a cha leur solaire. 

« E n br i san t de bons é c h a n t i l l o n s d'ambre 
gr i s , d i t S. Piesse (2) , j ' a i i n v a r i a b l e m e n t t r o u v é 
des becs dans u n é t a t p a r f a i t de conservation, 
q u i semblent ou avo i r é c h a p p é à la d iges t ion , 
ou ne p o u v o i r ê t r e d i g é r é s et q u i sont a insi é v a 
c u é s avec de la m a t i è r e b i l i a i r e . » 

Les dents d u cachalot t r ouven t aussi l eu r e m p l o i 
dans les arts : elles sont dures , lourdes , faciles à 
p o l i r et à t rava i l le r , et elles aura ient la valeur de 
l ' i v o i r e , si elles en avaient la be l le c o u l e u r . 

(1) Guibourt, Hist. nat. des drogues simples 6° édition 
par G. Planchon. Paris, 1870, t. IV, p. m. «"»<>"» 

(2) Piesse, Des odeurs, des parfums et des cosmétia»»* 
édition française par O. Réveil. Paris, 1865, p . 198. 
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L E S B A L É N I D É S — B A L M N J 2 . 

Die Bartenwale, The Whales. 

C a r a c t è r e s . — L a q u a t r i è m e et d e r n i è r e 
f a m i l l e , celle des b a l é n i d é s , r en fe rme les cé t a 
cé s don t la bouche, au l i e u de dents, est m u 
nie de fanons. Ces appendices c o r n é s sont l 'a t
t r i b u t le plus c a r a c t é r i s t i q u e de la f a m i l l e . 

On d i t g é n é r a l e m e n t que les fanons r e p r é 
sentent les dents : cela a besoin d ' exp l i c a t i on . 
Les fanons n 'occupen t pas la place des dents ; 
ils n 'en ont n i la f o r m e , n i le mode d ' imp lan t a 
tion aux m â c h o i r e s . Chez les jeunes baleines, 
on a t r o u v é dans les m â c h o i r e s de peti ts corps 
osseux, que l ' o n peut regarder c o m m e des 
germes dentaires ; les fanons, q u i apparaissent 
plus t a r d , sont i m p l a n t é s n o n sur les m â c h o i r e s , 
mais sur le palais, et ne sont pas d i rec tement 
a r t i c u l é s avec les os de la t ê t e . Par leur s i è g e , 
ils r appe l len t les dents palatines des poissons. 
Les fanons sont des f o r m a t i o n s c o r n é e s , é p i d e r -
miques ; i l s sont c o m p o s é s chacun d'une lame 
c o r n é e , quadrangula i re ou t r i angu la i r e , à l a 
quelle on peut d i s t inguer une par t ie m é d u l 
laire et une par t i e cor t i ca le . Ce l le -c i est con
s t i t u é e par des lamelles c o r n é e s , minces et i m 
b r i q u é e s ; c e l l e - l à est f o r m é e de tubes p a r a l l è l e s , 
qu i se t e r m i n e n t à l ' e x t r é m i t é i n f é r i e u r e de la 
lamel le , sous f o r m e de fibres semblables à des 
soies de brosse. A l eu r racine, les fanons sont 
r é u n i s par des lamelles c o r n é e s , r e c o u r b é e s ; i ls 
reposent sur une membrane t r è s - v a s c u l a i r e , de 
2 cent, d ' é p a i s s e u r , o ù i ls puisent les m a t é r i a u x 
de leur n u t r i t i o n . La v o û t e pala t ine est d i v i s é e 
en deux parties par une sail l ie l ong i t ud ina l e ; 
dans ces deux par t ies , se t r ouven t les fanons 
d i s p o s é s t ransversalement et s e r r é s les uns 
contre les au t res ; i ls sont plus e s p a c é s en 
a r r i è r e . Leur s e x t r é m i t é s apparaissent au b o r d 
externe des m â c h o i r e s c o m m e les dents d 'un 
peigne; vers le m i l i e u de la surface de mastica
t i o n , i ls dev iennent plus é t r o i t s et po in tus . L e u r 
n o m b r e var ie de 300 à 1,000. 

Les b a l é n i d é s sont des an imaux gigantesques, 
à t ê t e é n o r m e , à bouche la rgement fendue, à 
é v e n t s doubles , à ore i l les c a c h é e s , à yeux t r è s -
pe t i t s . L e u r co lonne v e r t é b r a l e est f o r m é e de 
7 v e r t è b r e s cervicales, 14 ou 15 dorsales, 11 ou 
15 l o m b a i r e s et 21 caudales ou p lus . Une seule 
p a i r e de c ô t e s s 'a r t icule d i r ec t emen t avec le 
s t e rnum ; toutes les autres ne sont que des 

fausses c ô t e s . Les m â c h o i r e s sont r e c o u r b é e s 
en f o r m e d'arc, et a l l o n g é e s en f o r m e de bec ; 
elles sont t r è s - g r a n d e s re la t ivement à la b o î t e 
c é r é b r a l e , q u i est t r è s - p e t i t e . L ' omop la t e est 
large, le n o m b r e des doigts de la m a i n var ie . 
L a langue est grande, i m m o b i l e , s o u d é e à la 
bouche dans toute sa c i r c o n f é r e n c e . L ' œ s o p h a g e 
est t r è s - é t r o i t , et l 'estomac à t ro is c o m p a r t i 
ments . 

Une baleine adulte peu t a t te indre une l o n 
gueur de 26 à 33 m è t r e s et plus , et peser j u s q u ' à 
1,250 qu in taux . Ce sont les plus grands a n i 
maux q u i v ivent à la surface d u g lobe . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a p lupa r t 
des b a l é n i d é s habi tent les mers glaciales et ne 
s ' é l o i g n e n t pas souvent des anses l i m i t é e s par 
des bancs de glaces ; d'autres v ivent dans les 
mers plus chaudes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les b a l é 
n i d é s sont g é n é r a l e m e n t so l i ta i res ; ce n'est que 
par hasard qu 'on les rencont re en bandes n o m 
breuses ; i ls ne sont p o i n t s é d e n t a i r e s , et 
semblent ent reprendre des migra t ions r é g u 
l i è r e s , d u p ô l e vers l ' é q u a t e u r ou de l'est à 
l 'ouest. E n é t é , quelques e s p è c e s se t i ennen t 
dans la pleine m e r ; en automne et en h iver , 
elles se rapprochent des c ô t e s . 

M a l g r é leur s t ruc ture massive, les b a l é n i d é s 
sont agiles et rapides ; la p lupa r t fendent les 
Ilots avec la m ê m e vitesse q u ' u n bateau à va
peur. I ls nagent en l igne d ro i t e , ou en d é c r i 
vant des courbes, t a n t ô t à la surface de l 'eau, 
t a n t ô t dans la p ro fondeu r . Lorsqu ' i l s ne sont 
pas t r o u b l é s , on voi t toutes les quarante se
condes, en moyenne, l eur t ê t e massive et une 
par t ie de l eu r dos se m o n t r e r à l a surface de 
la mer . Ils lancent avec force et u n b r u i t qu 'on 
entend de l o i n l 'eau qu i a p é n é t r é dans leurs 
é v e n t s . E n cas de danger, i ls p longen t et restent 
longtemps s u b m e r g é s , une demi-heure , une 
heure e n t i è r e , a-t-on d i t ; mais ces estimations 
sont sans doute e x a g é r é e s . 

Quand r i e n ne les t r oub le , les b a l é n i d é s res
ten t p r è s de la surface, se couchent sur le dos, 
sur le flanc, se r e tournen t , se dressent, se l i 
v ren t à m i l l e j eux . Parfois i ls sortent de l 'eau 
la m o i t i é de leur corps . Si l a mer est t r a n q u i l l e , 
ils s ' endorment b a l l o t t é s par les vagues, 
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Ces gigantesques an imaux se nourr issent de 
pet i t s ê t r e s mar ins , de c é p h a l o p o d e s , de zoo-
phytes , de mol lusques , d ' a n n é l i d e s , don t p l u 
sieurs sont à peine visibles à l ' œ i l n u . I l est vra i 
qu ' i l s en avalent des m i l l i o n s d 'une seule b o u 
c h é e ; q u ' u n pe t i t poisson s ' é g a r e dans leur 
vaste gueule, i l sera aussi a v a l é ; quant aux 
grands, leur œ s o p h a g e est t rop é t r o i t pour les 
laisser passer. Les b a l é n i d é s mangent aussi les 
algues q u i s 'engouffrent dans leur gueule. 

Quant au d é v e l o p p e m e n t des sens, les b a l é 
n i d é s sont à peu p r è s sur le m ê m e rang que les 
c é t a c é s dont nous venons de fa i re l ' h i s to i r e . L a 
vue et le toucher sont les plus par fa i t s . Leu r i n 
tell igence est mo ind re que celle des cachalots. 
Tous les b a l é n i d é s sont doux et c r a in t i f s ; i ls 
vivent en paix entre eux et avec la p lupa r t des 
autres animaux mar ins . Ce n'est que lorsqu ' i l s 
sont a t t a q u é s qu ' i ls f o n t preuve de courage ; 
ils se d é f e n d e n t alors vigoureusement , et parfois 
avec s u c c è s . Leu r queue est leur arme p r i n c i 
pale, et l ' on peut se figurer quel le d o i t ê t r e sa 
fo rce , en pensant que c'est avec elle que la 
baleine f ranche, par exemple , meu t son é n o r m e 
masse au travers des f lo t s . U n seul coup de 
cette queue suf f i t pou r me t t r e u n canot en 
p i è c e s ou le lancer en l ' a i r ; u n seul coup 
suf f i t pour assommer et tuer un f o r t a n i m a l , et 
l ' homme m ê m e . 

On n'est pas encore b ien fixé sur le mode de 
r e p r o d u c t i o n des b a l é n i d é s . On sait que la f e 
mel le , la vache, c o m m e disent les G r o ë n l a n d a i s , 
me t bas un seul pe t i t , quelques-uns disent deux; 
qu 'el le l ' a l la i te longtemps , l u i t é m o i g n e beau
coup d 'amour , le d é f e n d avec courage, le cache 
entre ses nageoires en cas de danger, le c o n d u i t 
j u s q u ' à ce q u ' i l soit devenu capable de se su f f i r e 
à l u i - m ê m e . 

On ne c o n n a î t pas p r é c i s é m e n t la d u r é e de 
la gestat ion. U est p robab le que les b a l é n i d é s 
croissent r ap idemen t ; i l f a u t cependant p lu 
sieurs a n n é e s , pou r qu ' i l s a t te ignent leur c o m 
p l e t d é v e l o p p e m e n t . A u j o u r d ' h u i , l ' on rencon
t re b ien peu d ' i nd iv idus c o m p l è t e m e n t adul tes ; 
l ' h u i l e , la graisse, les fanons sont choses si re
c h e r c h é e s , que l ' h o m m e ne laisse plus u n seul 
de ces an imaux a t te indre tou te sa t a i l l e ; aucun 
ne m e u r t p lus de vieillesse, l ' o n peut d i re que 
c e l u i q u i entre dans la vie a d é j à son h a r p o n 
f o r g é . 

Usages e t p r o d u i t s . — L ' h u i l e et les fanons 
que fournissent ces an imaux sont cause de leur 
des t ruc t ion . C'est p o u r ces deux p rodu i t s que 
les E u r o p é e n s les poursu iven t avec acharne

ment . Quelques peuplades mangen t l eu r chair 
et u t i l i sen t leur peau et leurs os. 

LES RORQUALS — BALJENOPTERA. 

Die Finnfische ou Schnabelwale. 

Caractères. — Les rorquals, connus aussi 
sous le n o m de balénoptères, sont des animaux 
longs, r e l a t ivemen t é l a n c é s , ayant une nageoire 
dorsale s i t u é e vers le t ie rs p o s t é r i e u r d u corps, 
une nageoire caudale pe t i t e , des nageoires pec
torales minces , u n museau presque d r o i t , et des 
s i l lons n o m b r e u x et p ro fonds sous le corps, 
a l lant de la m â c h o i r e à l ' o m b i l i c . La colonne 
v e r t é b r a l e est f o r m é e de 7 v e r t è b r e s cervicales, 
s o u d é e s souvent les unes aux autres, de 15 dor
sales, de 14 lombai res et de 24 caudales. 

LE RORQUAL BOOPS — B AL MN OPTERA BOOPS. 

Die Finnfisch, The Rorqual. 

Caractères. — Ce rorqual (fig. 379), appelé aus
si Baleine àbec du N o r d , Rorqual, Jubarte, Gibbar 
ou Poisson de Jupiter, est le plus é l a n c é de tous 
les b a l é n i d é s et le p lus l o n g de tous les ani
m a u x ; i l peut a t t e indre plus de 33 m è t r e s . Deux 
rorquals q u i é c h o u è r e n t sur la c ô t e orientale 
de l ' A m é r i q u e d u N o r d , p r è s de l ' embouchure 
de la r i v i è r e C o l o m b i e , mesura ient 34 m ,60 de 
l o n g . 

La t ê t e , de f o r m e con ique , r e p r é s e n t e à peu 
p r è s le q u a r t de la l ongueu r d u corps , avec 
lequel elle se con t inue insens ib lement . Au-des
sous des nageoires pectorales , le corps p r é s e n t e 
son m a x i m u m d ' é p a i s s e u r ; i l n'est pas aussi 
é p a i s en avant, et en a r r i è r e ; i l va en s 'amin
cissant j u s q u ' à la nageoire caudale, q u i est re
l a t ivement t r è s - f a i b l e ; i l se c o m p r i m e l a t é r a l e 
m e n t en avant de cet organe. 

Les nageoires pectorales , p l a c é e s i m m é d i a t e 
men t d e r r i è r e la t ê t e , on t à peu p r è s u n d ix i è 
me de la l ongueu r d u corps : la nageoire dor
sale, f o r m é e par d u t issu ad ipeux , s ' é l ève environ 
à la naissance d u de rn i e r c i n q u i è m e d u corps ; 
elle est c o n i q u e ; sa p o i n t e obtuse est r e j e t é e 
en a r r i è r e , et son b o r d p o s t é r i e u r est é c h a n c r é . 
L a nageoire caudale est a p l a t i e , p r o f o n d é m e n t 
é c h a n c r é e en son m i l i e u , d i v i s é e en deux l o m 
bes; sa la rgeur é g a l e e n v i r o n le c i n q u i è m e de 
la l o n g u e u r d u co rps . 

Les yeux se m o n t r e n t i m m é d i a t e m e n t en ar 
r i è r e et au-dessus de l ' angle de la bouche • les 
orei l les , e x t r ê m e m e n t pet i tes , sont en t re l 'œ i l 
et la nageoire pec to ra l e ; les é v e n t s s 'ouvrent à 



Fig. 379. Le Rorqual Boops. 

la par t ie s u p é r i e u r e d u museau, sur une sai l l ie 
qu i est en avant de l 'œ i l ; une c lo ison les divise 
en deux ouvertures r e c o u r b é e s et d i r i g é e s o b l i 
quement; l eu r e x t r é m i t é a n t é r i e u r e est plus é l e 
vée que la p o s t é r i e u r e . Une sai l l ie a r rond ie les 
entoure, et f o r m e le b o r d d 'une l é g è r e c a v i t é 
c r e u s é e dans cette sa i l l ie . 

Le corps serait c o m p l è t e m e n t n u , sans que l 
ques po i l s , ou , p o u r m i e u x d i r e , quelques fila
ments c o r n é s , grossiers, r é u n i s en faisceaux, 
ef f i lés à l eur p o i n t e , q u i se t r o u v e n t à la par t ie 
s u p é r i e u r e de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e et peuvent 
a t te indre j u s q u ' à u n m è t r e de l o n g . 

L a peau d u dos est d ' un n o i r f o n c é ; celle du 
ventre est d ' un b lanc de porce la ine , et d 'un n o i r 
b l e u â t r e au f o n d des s i l lons . Ceux-c i c o m m e n 
cent au b o r d de la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , et von t 
de là j u s q u ' à l ' o m b i l i c . Les p lus i n f é r i e u r s sont 
les plus longs , les p lus s u p é r i e u r s les plus cour ts . 
Les pl is q u i en r é s u l t e n t on t e n v i r o n 2 cen
t i m è t r e s de l a r g e . Les si l lons p ro fonds q u i 
les s é p a r e n t disparaissent à certains endro i t s , 
de sorte que cette d i spos i t ion n'est pas t o u t à 

f a i t r é g u l i è r e . 
Les m â c h o i r e s , d é p o u r v u e s de dents, po r t en t 

de 350 à 375 r a n g é e s de fanons, s e r r é s en avant, 
é c a r t é s en. a r r i è r e . L e b o r d de la m â c h o i r e 
s u p é r i e u r e est l é g è r e m e n t c r e u s é en bas ; en 
a r r i è r e , i l se recourbe en arc, en se d i r igean t 
vers l ' œ i l . 

La m â c h o i r e i n f é r i e u r e est moins r e c o u r b é e ; 
aussi les deux m â c h o i r e s s ' é c a r t e n t - e l l e s un peu 
l 'une de l ' au t re . La l è v r e i n f é r i e u r e sert à f e r 
m e r la bouche, et recouvre c o m p l è t e m e n t les 
fanons. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a par t ie la 
plus septentr ionale de l ' o c é a n A t l an t i que et la 
m e r Glaciale sont la pa t r ie d u r o r q u a l boops. 
I l est su r tou t abondant dans le voisinage de l ' î le 
des Ours, de la Nouve l le -Zemble et du Spitz
berg , et n'est pas rare dans les parages du cap 
N o r d . 

Pendant les t ro i s j o u r s de m o n voyage de B a -
d u ô à Hammerfes t , j e vis c i n q ro rqua l s , p a r m i 
lesquels u n é n o r m e , q u i nageait dans le Porsan-
g e r f j o r d . 

A certaines saisons, cet an ima l descend plus 
au sud,arr ive dans les mers des r é g i o n s t e m p é 
r é e s et t ropica les , et m ê m e , d i t - o n , dans celles 
de la mer Glaciale an ta rc t ique . Ces m i g r a t i o n s 
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on t l i eu au p r in temps et en automne ; dans cette 
d e r n i è r e saison, sans doute, ces baleines se d i r i 
gent vers le sud, et, dans la p r e m i è r e , elles re 
gagnent le n o r d . 

Au t re fo i s on les t rouva i t en grandes q u a n t i t é s 
dans les parages des î les Fa lk land ; ma in tenan t , 
elles y sont devenues rares. 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Comme le 
f a i t p r é v o i r la f o r m e a l l o n g é e de son corps, le ro r 
qual boops est u n a n i m a l leste et agi le . C'est de 
tous les b a l é n i d é s le plus rapide ; i l laisse tous 
les bateaux à vapeur l o i n d e r r i è r e l u i ; i l nage en 
l igne d ro i t e , et a p p a r a î t souvent à la surface de 
Teau pour respirer . 

D ' a p r è s mes observations, i l s'y m o n t r e r a i t 
toutes les 90 secondes en moyenne. A une d e m i -
l ieue de distance, nous entendions d é j à le b r u i t 
q u ' i l f a i t en souff lant . Quant à la f é t i d i t é de l'eau 
q u ' i l rejet te par ses é v e n t s , nous n 'en avons r ien 
senti . Parfois i l se couche sur le flanc à la sur
face des vagues, et en f r appan t l 'eau de ses na
geoires pectorales, i l se tourne et se r e tourne , 
se met sur le dos, plonge, joue , et m ê m e , d 'un 
seul coup de sa f o r m i d a b l e queue, i l s ' é l a n c e 
t ou t ent ier hors de l 'eau, et y r e tombe avec u n 
b r u i t comparable au rou lement d u tonner re . I l 
est t r è s - c o u r a g e u x et surpasse de beaucoup l a 
baleine f ranche en in te l l igence . Tous les n a v i 
gateurs s 'accordent à d i re q u ' i l le c è d e à peine 
en t é m é r i t é et en m é c h a n c e t é aux c é t a c é s les 
p lus r e d o u t é s . 

I l a ime non-seulement ses pe t i t s , mais encore 
ses semblables, e t , en cas de danger, les d é f e n d 
avec la plus grande é n e r g i e . 

L e r o r q u a l a besoin d'une n o u r r i t u r e plus 
substantielle que la baleine. I l mange de pet i ts 
poissons, don t i l chasse les bandes devant l u i , 
et don t i l avale des centaines à la fo is ; i l se 
n o u r r i t en out re de mollusques et d'autres pe
t i t s an imaux mar ins , et m ê m e d 'a lgues; n o n -
seulement i l avale celles q u i s 'engouffrent par 
hasard dans sa bouche, mais encore i l p a î t c e l 
les q u i croissent dans la mer . U n f a i t b i en cons
t a t é , c'est q u ' i l ne reste dans u n e n d r o i t que 
tan t q u ' i l s'y t rouve des algues; ce sont les a l 
gues, i l est v ra i , q u i a t t i r en t aussi les an imaux 
don t i l se n o u r r i t , et i l n'est pas p r o u v é par cel? 
que ce soient elles q u i servent sur tou t à son en
t r e t i e n . 

U n ' y a pas de b a l é n i d é s q u i s 'approchent au
tan t des c ô t e s que le r o r q u a l ; c'est la seule es
p è c e que l ' o n t rouve dans les f j o r d s é t r o i t s de 
la N o r w è g e , dans les passages, les anses resser
r é e s ; c'est cel le aussi q u i é c h o u e le plus souvent. 

Dans la seule a n n é e 1819, plus de v i n g t rorquals 
sont venus s ' é c h o u e r sur les c ô t e s d 'Europe, et 
y o n t t r o u v é l a m o r t . 

On ne c o n n a î t avec ce r t i t ude n i l ' é p o q u e du 
r u t , n i la d u r é e de la gest ion. On sait seulement 
que la p r e m i è r e t o m b e en é t é , et que la gestation 
est de neuf ou d i x m o i s . O n n'est m ê m e pas 
fixé sur le n o m b r e des pe t i t s ; la p l u p a r t admet
ten t q u ' i l n 'est que d 'un par p o r t é e ; d'autres 
disent q u ' i l est de deux . L a m è r e t é m o i g n e à sa 
p r o g é n i t u r e la plus grande af fec t ion . Le pet i t 
nage t o u j o u r s à ses c ô t é s ; pour teter , i l saisit le 
m a m e l o n et se laisse e m p o r t e r par sa m è r e . En 
cas de danger, ce l le -c i le d é f e n d avec courage. 
E l l e p longe sous le canot des p ê c h e u r s , frappe 
de sa queue et de ses nageoires pectorales, m é 
prisant toutes les blessures quand i l s'agit de 
sauver ce qu 'e l le a de plus cher . 

L ' o r q u e est, avec l ' h o m m e , l ' ennemi le plus 
t e r r i b l e d u r o r q u a l . On d i t que, r é u n i s à p lu 
sieurs, les orques le poursu ivent , l 'attaquent 
avec l eu r t e r r i b l e den tu re , et ne le laissent 
q u ' a p r è s l ' avo i r t u é , ou l ' avo i r f a i t s ' échouer 
sur le r ivage. 

P ê c h e . — L a p ê c h e d u r o r q u a l est plus di f 
ficile que celle de l a bale ine f r anche , à cause de 
la r a p i d i t é et de l a f o r ce de l ' a n i m a l ; d 'un au
tre c ô t é , le p r o d u i t en est m o i n d r e ; aussi cette 
p ê c h e n 'es t-el le pas r é g l é e c o m m e celle de la 
baleine. Quand un ba le in ie r r encon t re un ror
qua l , i l ne cherche à l e cap tu re r que dans le 
cas o ù i l n ' y a pas de baleines dans les environs. 

Outre qu 'e l le est plus d i f f i c i l e et moins f ruc
tueuse, la p ê c h e o f f r e aussi b i e n plus de dan
gers. L o r s q u ' i l est h a r p o n n é , le r o r q u a l plonge 
avec une te l le r a p i d i t é q u ' i l e n t r a î n e souvent le 
canot sous l ' eau. S ' i l reste à la surface, et qu ' i l 
ne fasse p a r c o u r i r aux p ê c h e u r s que sept ou 
h u i t m i l l e s , ceux-c i s 'es t iment t r è s - h e u r e u x . 
Parfois i l se r e tou rne c o n t r e ses agresseurs, et 
d ' un seul coup de queue d é t r u i t l ' embarca t ion . 

A n d e r s o n d i t que les ro rqua l s accourent à 
l 'a ide de l eu r compagnon b l e s s é ; u n vieux ma 
r i n raconte que, lorsque ce b a l é n i d é est har
p o n n é , i l pousse u n rugissement t e r r i b l e , qui 
a t t i r e ses semblables . Les ro rqua l s paraissent 
donc avo i r beaucoup d ' a t t achement les uns pour 
les autres . 

C o m m e tous les b a l é n i d é s , le r o r q u a l p é r i t 
vi te si le h a r p o n a é t é assez b i en l a n c é pour 
percer la couche de graisse et p é n é t r e r dans 
les muscles ; u n organe n o b l e n 'a pas besoin 
d ' ê t r e a t t e i n t ; la s u p p u r a t i o n , q u i se p r o d u i t 
t r è s - r a p i d e m e n t , ne ta rde pas à amener la m o r t 
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J 'ai v u à B a d s ô chez u n marchand et na tura 
l iste n o r w é g i e n , le squelette d ' un r o r q u a l q u i 
avait é t é t u é d 'une m a n i è r e s i n g u l i è r e . I l avait p é 
n é t r é dans le V a r a n g e r f j o r d , et s ' é t a i t e n g a g é en
tre des rochers , de m a n i è r e à ne pouvo i r plus 
n i avancer n i recu le r . Quelques p ê c h e u r s lapons 
l ' a p e r ç u r e n t et c h e r c h è r e n t à s'en rendre m a î 
tres. I l s n 'avaient p o u r toutes armes que leurs 
grands couteaux, mais i ls n ' h é s i t è r e n t pas à at
taquer l ' a n i m a l . I l s g r i m p è r e n t p é n i b l e m e n t sur 
son dos, et le l a r d è r e n t de coups, j u s q u ' à ce 
q u ' i l f û t m o r t . L e m a r c h a n d N o r d v i l 'acheta 
pour t rente thalers ; mais l ' h u i l e seule l u i r ap 
porta quatre fois p lus , et i l conserva soigneuse
ment le squelette, dans le dessein de le vendre 
à u n m u s é e . 

Usages e t p r o d u i t s . — D ' o r d i n a i r e , le r o r 
qual ne p r o d u i t que peu d 'hu i l e ; un an ima l de 
28 m è t r e s de l o n g n ' en f o u r n i t que 4 ou 5 t o n 
nes. L e l a r d est m i n c e , aqueux. Chez les jeunes 
ind iv idus , la couche graisseuse est g é l a t i n e u s e , 
et ne r en fe rme presque pas d 'hu i l e . Les fanons 
sont courts et f ragi les ; la chai r e t les os ne sont 
o rd ina i r emen t pas u t i l i s é s ; on les abandonne 
aux an imaux mar in s . 

LE RORQUAL ROSTRE—BALJENOPTERA ROSTRATA. 

Der Sild ou Sommerwal, Zwergwal, The Pike Whale. 

Caractères. — Le rorqual rostré ou baleine 
d'été ( f i g . 380) n'est q u ' u n na in à c ô t é des autres 
animaux de cet te f a m i l l e ; aussi J 'appelle-t-on 
quelquefois baleine-naine. Il n 'a que 10 m è t r e s de 
long , et ressemble t e l l emen t au r o r q u a l boops 
qu 'on le regarde souvent c o m m e n 'en é t a n t 
qu 'un jeune . L e dos est f o n c é , presque n o i r ; le 
ventre est c l a i r , t i r a n t sur le roux ; la gorge et 
le ventre o n t un re f le t r o s é . Le n o m b r e d è s ver
t è b r e s d i f f è r e de ce lu i d u p r é c é d e n t . L e r o r q u a l 
r o s t r é n 'a que 7 cervicales, 11 dorsales et 18 
caudales, en t o u t 48 v e r t è b r e s . Les fanons, au 
n o m b r e de 320 de chaque c ô t é , sont d 'un j aune 
b l a n c h â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce ro rqua l 
habite la pa r t i e n o r d de l ' o c é a n A t l a n t i q u e , et 
arr ive p e u t - ê t r e , à travers le d é t r o i t de B e h r i n g , 
jusque dans le Grand O c é a n . I l n'est pas r a r e ; on 
ne le r encon t re cependant q u ' i s o l é , ou au plus 
en petites bandes. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les deux 
sexes paraissent v ivre s é p a r é m e n t en é t é ; i ls ne 
se r é u n i s s e n t q u ' à l ' é p o q u e des amours , q u i 
t o m b e en n o v e m b r e . A p r è s une gestat ion de 11 à 
12 m o i s , la f eme l l e m e t bas u n p e t i t de 3 m è t r e s 
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env i ron de l o n g , q u i g r a n d i t r ap idement , et c r o î t 
d é j à , dans s a > p r e m i è r e a n n é e , de 1 m è t r e à l m , 3 0 . 

Le r o r q u a l r o s t r é se n o u r r i t de poissons, et 
m ê m e de ceux de la t a i l l e du saumon. On ne 
t rouve dans son estomac n i mol lusques , n i c é 
phalopodes, n i algues. 

P ê c h e . — On ne p ê c h e ce b a l é n i d é que quand 
i l s 'approche des c ô t e s . Les p ê c h e u r s se r é u n i s 
sant alors, f o r m e n t u n demi-cerc le au tour de 
l u i , cherchent à l ' e f f rayer par leurs c r i s , à le 
pousser dans une anse é t r o i t e ; l ' an ima l f i n i t par 
se j e t e r sur le r ivage, o ù on le tue f ac i l emen t . 

Usages e t p r o d u i t s . — Sa graisse passe pour 
t r è s - b o n n e : s a l é e , elle se conserve l o n g t e m p s . 
L ' h u i l e en est r e n o m m é e ; les habi tants des pays 
d u N o r d mangent sa chai r . 

LE RORQUAL LONGIMANE — BALJENOPTERA 
LONG1MANA. 

Der Keporkak, The Humpback ou Bunsch, 
the Hump-backed Whale. 

Caractères.—Une troisième espèce du même 
genre est le képorkak des G r o ë n l a n d a i s , le hump
back ou bunsch des Angla i s . Ce r o r q u a l a de 26 à 
30 m è t r e s de l o n g ; sa t ê t e est re la t ivement t r è s -
grande ; ses nageoires pectorales, ar rondies du 
bou t , é c h a n c r é e s en avant et en a r r i è r e , ont 
plus d u quart de la longueur du co rps ; elles at
te ignent j u s q u ' à 8 m è t r e s et d e m i de l o n g . Le 
dos est n o i r , le ventre blanc-gr is ; les nageoires 
pectorales sont b l a n c h â t r e s ; les s i l lons p r i n c i 
paux sont r o u x c la i r au cou et à la p o i t r i n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette e s p è c e 
est cosmopol i te . On l 'a r e n c o n t r é e dans toutes 
les mers, mo i î i s p r è s d u p ô l e cependant que ses 
c o n g é n è r e s . E l l e semble é m i g r e r ; car, d u mois 
de mai au mois de novembre , on la t rouve dans 
le d é t r o i t de Davis; en mars et en a v r i l , aux Ber
mudes; en h iver , l o i n des c ô t e s , dans la ple ine 
mer , et cela dans le N o r d c o m m e dans le Sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e r o r q u a l 
long imane nage avec une t r è s - g r a n d e r a p i d i t é , 
i l a ime à f o l â t r e r , à b o n d i r au-dessus des f lo ts . 
U se n o u r r i t de poissons et de mol lusques . 

On ne c o n n a î t n i l ' é p o q u e de l 'accouplement , 
n i la d u r é e de la gestation^ L a femel le met bas 
au p r in t emps u n pe t i t d ' env i ron 4 m è t r e s et demi 
de l o n g , q u i reste avec sa m è r e j u s q u ' à ce q u ' i l 
ai t a t te in t la ta i l le de 10 m è t r e s . La m è r e le d é 
f e n d avec courage, mais elle p r end la f u i t e 
quand elle est b l e s s é e . 

L ' h o m m e et l ' o rque sont les plus grands en
nemis d u r o r q u a l long imane . D 'un a u t r e c ô t é , d i 
vers parasites le t o u r m e n t e n t ; c'est m ê m e un 
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Fig. 380. Le Rorqual rostré. 

des c a r a c t è r e s de ce c é t a c é de po r t e r diverses 
e s p è c e s de c i r r h i p è d e s , que l ' o n ne r encon t re 

jamais sur le r o r q u a l boops. 
Usages e t p r o d u i t s . — L e s G r o ë n l a n d a i s pour

suivent act ivement ce r o r q u a l ; ils savent en u t i 
l iser toutes les par t ies . L a graisse et l ' h u i l e va
len t à peu p r è s celles de l ' e s p è c e p r é c é d e n t e . 
Des intest ins , i ls f o n t des v i t res , et les os en t ren t 
dans la cons t ruc t ion de leurs canots. 

LES BALEINES — BALMNA. 

Die Wale, The Whale. 

C a r a c t è r e s . — L e second genre de l a f a m i l l e 
est ce lu i que f o r m e n t les baleines p r o p r e m e n t 
di tes . El les d i f f è r e n t des e s p è c e s d u genre p r é 
c é d e n t par l eu r corps l o u r d , r a m a s s é , ayant au 
plus 23 m è t r e s de l o n g ; par l 'absence de na 
geoire dorsale et de s i l lons ven t r aux ; l eu r m u 
seau est a m i n c i en avant, r e c o u r b é en bas ; les 
fanons sont t r è s - l o n g s , les nageoires pectorales 
courtes et larges; la nageoire caudale est grande 

et p r o f o n d é m e n t é c h a n c r é e . 
A ce genre n ' appar t i ennen t que deux e s p è c e s 

b i en d é f i n i e s : la baleine b o r é a l e et la baleine 

australe. Toutes deux se ressemblentbeaucoup; 
celle d u S u d , cependant , est moins grande que 
sa c o n g é n è r e ; sa t ê t e est p lus pe t i t e , son m u 
seau plus l a rge , ses fanons sont plus courts , ses 
nageoires pectorales plus grandes, sa nageoire 
caudale est mo ins p r o f o n d é m e n t fendue, et sa 
couleur est plus f o n c é e ; l ' o n constate, en outre, 
des d i f f é r e n c e s dans le sque le t t e : a ins i , la ba
le ine australe a deux paires de c ô t e s de plus. 

L ' h i s t o i r e de Tune sera d 'a i l leurs celle de 
l ' a u t r e , les deux e s p è c e s ayant les m ê m e s 

m œ u r s . 

LA BALEINE BORÉALE OU FRANCHE — BALËNA 
MYSTICETUS. 

Der Walfisch, The Greenland Whale. 

Des navigateurs et des écrivains nombreux 
nous on t p a r l é de cet a n i m a l , aussi s ingulier 
q u ' u t i l e , mais c'est à l ' A n g l a i s Scoresby que nous 
devons la de sc r ip t i on l a p lus exacte et l a plus 
c o m p l è t e . L e penchant i n n é qu 'a t o u t h o m m e 
à e x a g é r e r encore les choses ex t r ao rd ina i r e s a 
p u se donner u n l i b r e cours au su je t de la ba
l e i n e . Dans plusieurs ouvrages anciens, et m ê m e 
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Fig. 381. Pêche à la 

dans des compi l a t ions modernes , i l est p a r l é 
de baleines de 50 à 60 m è t r e s de l o n g , q u i 
auraient e x i s t é au t re fo i s , et Ton va j u s q u ' à 
d i re que si l ' o n ne t rouve plus a u j o u r d ' h u i que 
des i n d i v i d u s de 26 à 30 m è t r e s , la cause en 
est à la p ê c h e active que f a i t l ' h o m m e de ces 
an imaux . Ce sont là de pures fantaisies. Sco
resby, q u i a a s s i s t é à la capture de t ro is cent 
v ingt -deux baleines, n ' en v i t j amais q u i eussent 
plus de 20 m è t r e s de l o n g ; la plus grande n 'en 
mesurai t que 19. K a r l Gisecke, seul , par le d 'une 
baleine, p ê c h é e en 1813, don t la t a i l l e é t a i t de 
22 m è t r e s , et au c o m m e n c e m e n t d u s i èc l e on 
en harponna une, au Sp i tzberg , q u i avait envi 
ron la m ê m e longueur , et don t les fanons me
suraient 5 m è t r e s de l o n g . Ce sont là les p lus 
grands i n d i v i d u s q u ' o n a i t j amais vus ; les ba
leiniers , depuis plus de t ro i s ou quatre s i è c l e s , 
ne par len t que de baleines de 20 m è t r e s , ce q u i 
est d é j à b i e n ra isonnable . U n ê t r e de cette t a i l l e 
est t ou jou r s une a p p a r i t i o n s t u p é f i a n t e . Avec 
cette longueur , la c i r c o n f é r e n c e , d e r r i è r e les na
geoires pectorales , est de 10 à 13 m è t r e s ; le 
poids est d ' e n v i r o n 150,000 k i l o g r a m m e s , ce lu i 
que r e p r é s e n t e r a i e n t env i ron t r en te é l é p h a n t s , 
quarante r h i n o c é r o s ou h ippopotames , deux 

cents t aureaux . 
C a r a c t è r e s . — L a baleine ( P l . X X X I X ) est u n 

an imal massif et i n f o r m e , t ou t à f a i t m a l p ropor 
t i o n n é . Sa t ê t e gigantesque r e p r é s e n t e env i ron 
le t iers de sa longueur to ta le . L a bouche a de 5 à 
6 m è t r e s de l o n g , et de 3 à A m è t r e s de large ; u n 
canot et son é q u i p a g e pou r r a i en t y t e n i r . L e corps 
est c y l i n d r i q u e , et se con t inue insens ib lement 
avec la t ê t e ; les nageoires pectorales sont l o n 
gues de 2 à 3 m è t r e s , larges de l m , 3 0 à l m , 6 0 ; 
elles sont a l l o n g é e s , ovales, t r è s - f l e x i b l e s et mo
biles ; l a nageoire caudale est é n o r m e ; elle a 
de l m , 6 0 à 2 m è t r e s de l o n g et de 6 à 8 m è t r e s 
de l a r g e ; c'est une r ame ou un gouverna i l d 'une 
super f ic ie de plus ieurs m è t r e s c a r r é s . Chez l 'a
n i m a l adu l t e , les é v e n t s sont à env i ron 3 m è -

? t r è s d u b o u t d u museau, à la pa r t i e la p lus 
é l e v é e de l a t ê t e , et consistent en deux fentes 
en f o r m e de S, ayant e n v i r o n 50 cent, de l o n g . 

BREBM. 

baleine au Kamschatka. 

Les yeux ne sont pas plus grands que ceux d u 
b œ u f , et s 'ouvrent sur les faces l a t é r a l e s de la 
t ê t e , au-dessus et en a r r i è r e de l 'angle bucca l . 
Le c o n d u i t a u d i t i f est si é t r o i t que l ' o n peut à 
peine y i n t r o d u i r e le pe t i t d o i g t ; i l est i m p é n é 
t rab le à l 'eau, l ' an ima l pouvant le f e r m e r à v o 
l o n t é . L a baleine a de chaque c ô t é de 316 à 
350 fanons . Les p lus longs sont ceux d u m i l i e u . 
On en t rouve r a remen t q u i a ient 5 m è t r e s . L e u r 
longueur , chez une baleine de 16 m è t r e s , est de 
3 m , 3 0 , à 3 m , 6 0 , et l eur la rgeur de 27 à 30 cen t . 
La langue est i m m o b i l e ; elle a d h è r e à la m â 
cho i re par toute sa face i n f é r i e u r e ; elle est t r è s -
grande et t r è s - m o l l e ; la plus fa ib le pression y 
p r o d u i t un t r o u p r o f o n d ; u n h o m m e q u i se 
couchera i t dessus, s'y enfoncera i t . E l l e n 'est 
f o r m é e que d 'un tissu ce l lu la i re r e m p l i d ' h u i l e . 

La peau est r e l a t ivement m i n c e ; elle r e c o u 
vre une couche de graisse de 20 à 50 cen t . 
d ' é p a i s s e u r , q u i entoure lout le c o r p s ; au-des
sous se t rouven t les muscles, q u i sont rouges et 
tendres chez les jeunes sujets, presque noi rs et 
à f ibres g r o s s i è r e s chez les v ieux. Sur les flancs, 
la peau est grasse c o m m e d u c r i n i m b i b é 
d 'hu i le , et a la mollesse d u velours . Le dos et 
les flancs, les nageoires pectorales et caudale 
sont o rd ina i r emen t d ' un n o i r f o n c é ; les l è 
vres, la m â c h o i r e i n f é r i e u r e , l a plus grande 
par t ie d u ventre sont blancs, à faibles ref le ts 
j a u n â t r e s . La par t ie p o s t é r i e u r e d u corps, en 
avant de la nageoire caudale, une par t ie de la 
c a v i t é a r t i cu la i re au-dessous des nageoires pec
torales et les p a u p i è r e s sont grises; o n t r ouve 
des baleines q u i sont noires sur le dos, d ' un 
blanc c la i r sous le ventre ; i l en est q u i sont ta
c h e t é e s o u e n t i è r e m e n t blanches. Quelques soies 
se m o n t r e n t à la par t ie a n t é r i e u r e des l èvres ; 
le reste du corps est c o m p l è t e m e n t n u . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les mers les 
plus septentrionales sont les seules qu 'hab i t e 
l a baleine f ranche . On la t rouve jusqu 'au p ô l e , 
aussi l o i n que la m e r est l i b r e ; vers le sud, e l le 
descend jusqu 'au 60° de la t i tude n o r d . E l l e 
voyage le l o n g des c ô t e s septentrionales d ' E u 
rope , d 'Asie et d ' A m é r i q u e , et, traversant le d é -

TI —207 
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t r o i t de B e h r i n g , a r r ive jusqu 'au Kamtscha tka . 
E l l e est sur tout abondante dans les eaux d u 
G r o ë n l a n d , dans le d é t r o i t de Davis et la m e r 
de B e h r i n g . E l l e se t i e n t de p r é f é r e n c e dans les 
endroi ts connus sous le n o m de parages à ba
leines, o ù se f o n t sent i r les derniers effets d u 
Gulfstrearo, et o ù les eaux sont r iches en pet i t s 
an imaux mar ins q u i ent rent dans son r é g i m e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans les 
parages o ù la n o u r r i t u r e abonde, on r encon t re 
parfois des bandes nombreuses de baleines. On 
ne peut cependant pas d i r e que l ' e s p è c e soit so
c iable . U semble q u ' i l existe plus de m â l e s que de 
femelles ; mais la chose est encore incer ta ine . 

M a l g r é sa ta i l le colossale, la baleine est u n 
a n i m a l t r è s - v i f ; sa force é n o r m e l ' empor t e sur 
son poids. Sa queue est son organe essentiel de 
locomot ion , les nageoires pectorales ne l u i ser
vant q u ' à se ma in t en i r en é q u i l i b r e . On v o i t b ien 
quel le est la f o n c t i o n de ces pectorales lorsque 
j ' a n i m a i m e u r t ; a p r è s le dernier soupir , ces o r 
ganes cessant d'agir, l ' an ima l t o m b e a u s s i t ô t sur 
le dos ou sur le flanc. Quant à la force de sa 
queue, on peut s'en fa i re une i d é e , en pensant 
qu 'el le a autant de surface que l ' h é l i c e d ' u n 
navire de moyenne grandeur . 

« A u t a n t la baleine est l ou rde , d i t Scoresby, 
autant ses mouvements sont adroi t s et rapides. 
E n c i n q ou six secondes, elle peut ê t r e hors de 
l ' a t te in te de ceux q u i la poursuivent . Mais elle 
ne peut conserver une tel le vitesse que pendant 
quelques minu tes . Parfois elle s ' é l a n c e avec tan t 
de force qu 'el le b o n d i t hors de l ' eau ; d'autres 
fois elle se t ien t la t ê t e en bas, l ève la queue 
en l ' a i r , et f rappe l 'eau avec une force é t o n n a n t e . 
Le b r u i t en est entendu au l o i n , et le r emou 
s'en fa i t sentir à une assez grande dis tance. Har
p o n n é e , elle file c o m m e une flèche, et avec une 
tel le vitesse, qu 'e l le se brise parfo is les m â c h o i 
res en f r appan t le sol. » 

E n nageant t r a n q u i l l e m e n t à la surface de 
l 'eau, une baleine f r a n c h i t en une heure u n es
pace de neuf mi l les anglais ; lo rsqu 'e l le est bles
s é e , elle pa rcou r t de douze à seize mi l l e s , et 
alors u n vapeur ne p o u r r a i t la suivre. « Si les 
baleines, d i t Poeppig , é t a i e n t aussi in te l l igentes 
qu'el les sont for tes et grandes, pas u n canot , pas 
u n navire ne pou r r a i en t l eur r é s i s t e r ; elles se
ra ient les v é r i t a b l e s souveraines de l ' O c é a n . » 

Mais les baleines sont des an imaux stupides 
et l â c h e s . L a vue et le toucher sont les seuls de 
leurs sens q u i paraissent a t te indre un cer ta in 
d e g r é de d é v e l o p p e m e n t . Dans une eau c la i re , 
une baleine peut apercevoir ses semblables de 

t r è s - l o i n . Hors de l 'eau, l eu r vue ne p a r a î t avo i r 
qu 'une fa ib le p o r t é e . L e u r o u ï e est t r è s - m a u 
vaise; elles n 'en tendent pas u n c r i p e r ç a n t à la 
distance d 'une longueur de vaisseau. Par con t re , 
quand le temps est t r a n q u i l l e , u n l é g e r é b r a n 
l emen t de l 'eau les r end attentives et l eur fa i t 
p r end re la f u i t e . Qu 'un oiseau se perche sur leur 
dos, elles en sont e f f r a y é e s et p longent rapide
men t . Les oiseaux ne s 'abattent sur les baleines 
que pour manger les n o m b r e u x parasites q u i se 
sont a t t a c h é s à l eur peau, et les coups de bec 
qu ' i l s donnent ne semblent pas chatoui l le r 
a g r é a b l e m e n t la bale ine . 

L ' a n i m a l pressent à l 'avance les changements 
de t e m p s ; i l se m o n t r e t r è s - i n q u i e t à l 'approche 
d ' un orage, et f r appe f o r t e m e n t les flots. 

Quant à son in te l l igence , elle est à peu p r è s 
n u l l e ; elle ne se manifes te que par l 'attache
m e n t que la baleine a pour ses semblables et 
par l ' a m o u r de la m è r e p o u r ses pe t i t s . 

L a baleine f r anche se n o u r r i t de mollusques, 
de c r u s t a c é s , et sur tou t des c l ios q u i sont en 
q u a n t i t é s i nnombrab les dans les mers polaires. 
E l l e mange aussi des a n n é l i d e s errants et ne 
p r e n d des poissons que par hasard ; encore 
f a u t - i l que ceux-ci soient de pet i te t a i l l e , pour 
qu 'e l le puisse les avaler, son œ s o p h a g e é tan t 
t r è s - é t r o i t . 

Lor sque la baleine n'est pas i n q u i é t é e , elle 
a r r ive à peu p r è s toutes les deux o u t ro is m i n u 
tes à la surface de l ' é a u p o u r respirer , et fa i t 
alors t ro i s o u six aspirat ions f r é q u e n t e s . Le j e t 
d'eau qu 'e l le j e t t e m o n t e souvent à une hauteur 
de 13 m è t r e s , et peut ê t r e a p e r ç u de plus d 'un 
m i l l e m a r i n de distance. Des navigateurs c o m 
parent les je ts d'eau d 'une t roupe de baleines 
aux c h e m i n é e s fumantes d 'une v i l l e manufac tu 
r i è r e ; mais i l est à c r o i r e qu 'en cela i ls s'aban
donnent t r o p à leur i m a g i n a t i o n . 

Scoresby d i t qu 'une baleine peut rester de 
15 à 20 minu tes sous l 'eau, et m ê m e une d e m i -
heure ou une heure , quand elle est b l e s s é e . 
Cette d o n n é e m e semble cependant e x a g é r é e . 
Cet auteur a joute qu 'une baleine, q u i reste qua
rante minu tes sous l 'eau, rev ient à la surface 
t o u t à f a i t é p u i s é e , par suite sans doute de l 'é 
n o r m e pression qu 'e l le a eu à sub i r dans la p r o 
f o n d e u r de la mer . 

On n 'a j amais en t endu la v o i x de la ba le ine : 
Scoresby c r o i t que l ' a n i m a l n 'est pas capable 
de p r o d u i r e des sons. Nous ne pouvons le l u i 
accorder ; la bale ine a u n l a r y n x c o m m e le ro r 
qual boops, et l ' o n a plusieurs fo i s en t endu 
c e l u i - c i pousser des rugissements 
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Pa r les t emps calmes, on a p u v o i r la baleine 
f r anche d o r m i r . E l l e est alors c o u c h é e à la sur
face de l 'eau c o m m e u n cadavre, et dans une 
i m m o b i l i t é c o m p l è t e , mais ses nageoires pec to 
rales m a i n t i e n n e n t son é q u i l i b r e . 

Dans les mers du N o r d , les baleines s 'accou
plent en j u i n et en j u i l l e t . A ce m o m e n t , elles 
sont t r è s - e x c i t é e s , et se l i v r e n t à m i l l e j e u x dans 
la mer . 

D i x mois plus t a rd (ou p e u t - ê t r e v ing t -deux 
ou v ingt -quat re mois ) , en mars ou en a v r i l , la 
femel le met bas u n pe t i t , t r è s - r a r e m e n t deux. 
Le n o u v e a u - n é a envi ron 6 m è t r e s de l ong , 5 
m è t r e s de c i r c o n f é r e n c e , et i l p è s e 5 tonnes o u 
5,600 k i l o g r a m m e s . Les jeunes baleines restent 
avec l eu r m è r e j u s q u ' à ce que leurs fanons 
soient assez grands p o u r qu'elles puissent se 
n o u r r i r e l l e s - m ê m e s . 

« Quelle que soit la s t u p i d i t é hab i tue l le de la 
baleine, d i t Scoresby, l ' a m o u r maternel est chez 
elle t r è s - d é v e l o p p é . On p r e n d f ac i l emen t les 
peti ts , q u i ne connaissent pas le danger, dans 
le bu t d ' a t t i r e r la m è r e . Celle-ci a r r ive , en effe t , 
au secours de sa p r o g é n i t u r e , m o n t e avec elle 
à la surface p o u r respi rer , l a f o r c e à f u i r , la 
prend dans ses nageoires, et ne l 'abandonne que 
lorsqu'el le est m o r t e . 

« I l est alors dangereux d 'approcher la f emel le ; 
elle a pe rdu tou te c ra in te , elle s ' é l a n c e sur ses 
ennemis, et reste avec son pe t i t , lors m ê m e 
qu 'el le est f r a p p é e de plusieurs ha rpons . » 

F i tz inger r appor t e une observat ion t r è s - i n t é 
ressante, mais de source inconnue : « Une jeune 
baleine avait é t é h a r p o n n é e ; la m è r e apparut 
a u s s i t ô t ; quo ique l ' embarca t ion f û t proche, elle 
p r i t son p e t i t entre ses nageoires et l ' e n t r a î n a 
avec r a p i d i t é . B i e n t ô t elle r e v i n t fur ieuse à fleur 
d'eau, s 'agi lant de tous c ô t é s , donnan t tous les 
signes de la plus p ro fonde angoisse. Les canots 
la poursu iva ien t ; de l ' u n d'eux, on l a n ç a u n 
h a r p o n , q u i la f r appa , mais ne la f ixa p o i n t ; un 
second h a r p o n ne p é n é t r a pas davantage; le 
t r o i s i è m e seul l u i resta dans le corps . M a l g r é 
toutes ses blessures, elle ne chercha pas à f u i r , 
et laissa les autres embarca t ions approcher 
assez p r è s p o u r q u ' o n p û t la ha rponner encore 
t ro i s f o i s . U n e heure a p r è s , el le é t a i t mor t e . » 

De pare i l s exemples d ' a m o u r mate rne l n ' a r 
r ê t e n t pas les ba l e in i e r s ; aussi cruels que les 
chasseurs de phoques, i l s d é p o u i l l e n t t o u t sen
t i m e n t h u m a i n , p o u r ne c o n s i d é r e r que leurs 

i n t é r ê t s . 
L a ba le ine a des ennemis q u i l ' i n c o m m o d e n t 

p lus qu ' i l s ne l u i nuisent à p r o p r e m e n t par ler . 

L e r equ in des mers d u N o r d la poursu i t , et l u i 
e n l è v e des morceaux de cha i r . On raconte que 
ces poissons suivent en t roupe une baleine, et 
que lorsque celle-ci m o n t r e son dos hors de l 'eau, " 
i ls sautent en l ' a i r , et en r e tomban t la f r appen t 
de leur queue . On d i t en avoir vu chasser une 
baleine en s o c i é t é d'une bande d 'orques. 

De n o m b r e u x parasites viennent é l i r e d o m i 
c i le sur le corps de la ba le ine . Les poux des 
baleines s'y t rouven t par centaines de m i l l e , et 
rongent le dos de ce ma lheureux a n i m a l ; des 
c i r r h i p è d e s s'y fixent aussi en grand nombre ; 
i l en est de m ê m e de diverses plantes marines . 
L ' o n vo i t des baleines q u i po r t en t sur leur dos 
t ou t u n m o n d e de v é g é t a u x et d ' an imaux. 

P è c h e . — C'est aux Basques que revient l ' hon
neur d 'avoir , au q u a t o r z i è m e et au q u i n z i è m e 
s i è c l e , é q u i p é les p remiers navires pour la p ê c h e 
de la baleine. I ls se b o r n è r e n t d 'abord à les pour
suivre n o n l o i n de leurs r ivages; mais en 1372, 
peu a p r è s la d é c o u v e r t e de la boussole, ces har
dis navigateurs firent vo i le vers le N o r d , et a r r i 
v è r e n t sur le v é r i t a b l e t e r r a in de p ê c h e de la 
baleine. M a l g r é tous les dangers auxquels i ls 
é t a i e n t e x p o s é s et la r i gueu r d u c l i m a t , i ls s'a
v a n c è r e n t j u s q u ' à l ' embouchure d u Sain t -Lau
ren t et aux c ô t e s d u Labrador - E n 1450, les 
Bordelais p r i r e n t par t à cette p ê c h e , et la firent 
dans la par t ie or ientale de l ' o c é a n Glac ia l . La 
guerre c iv i le v i n t paralyser le commerce et la 
m a r i n é des Basques, et l ' é t a b l i s s e m e n t , dans leur 
pays, de la d o m i n a t i o n espagnole en 1633, v in t 
me t t r e u n t e rme pour tou jour s à leurs p ê c h e s . 
Mais leurs s u c c è s avaient e x c i t é d'autres peu
ples; au s e i z i è m e s i è c l e , les Anglais et peu a p r è s 
les Hol landais se m o n t r è r e n t dans les mers d u 
G r o ë n l a n d ; on d i t que ce f u r e n t des mar ins bas
ques q u i appr i r en t à ces deux peuples d u N o r d 
la m a n i è r e de p ê c h e r la baleine. 

E n 1598, la v i l l e de H u l l arma les premiers 
navires ; en 1611, i l se fonda à A m s t e r d a m une 
compagnie p o u r l ' e x p l o i t a t i o n des p ê c h e r i e s 
dans les mers d u Spi tzberg et de la Nouvelle-
Z e m b l e . B i e n t ô t , cette branche de la mar ine 
p r i t un accroissement notable . Soixante ans plus 
t a r d , 113 navires qu i t t a ien t les ports de la H o l 
l ande ; et plus tard encore, ce f u t le beau temps 
de la p ê c h e de la baleine. De 1676 à 1722, les 
Hol landais é q u i p a i e n t 5,886 navires, qu i rappor
t è r e n t 32,907 baleines. A la fin du s i èc le dernier , 
on se l i v r a i t encore act ivement à cet te p ê c h e . 

F r é d é r i c le Grand fit a rmer des b a l e i n i è r e s én 
1768. A cette é p o q u e , les Angla is avaient 222 
navires dans les mers d u N o r d . 
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A u j o u r d ' h u i , ce sont les A m é r i c a i n s sur tou t 
q u i s'adonnent à c e t t e p ê c h e . E n 1841 , i l s ava i en t 
pour la fa i re , dans les mers d u Sud , 600 voiles 

et 13,500 hommes . 

Avec la grande extension qu'a prise cette 
branche de l ' i ndus t r i e m a r i t i m e , nous ne nous 
é t o n n e r o n s pas que toutes les mers polai res q u i 
n 'opposent pas aux navigateurs des obstacles 
insurmontables soient parcourues par les b a l e i 
niers . 

A u Kamtschatka , les T c h o u k t c h i s , ou h a b i 
tants du golfe de Kotzebue, se l i v r e n t à la p ê c h e 
de la baleine, si nous en jugeons par les dessins 
{fig. 381) g r o s s i è r e m e n t t r a c é s par eux sur des 
morceaux de dents de morse q u i on t é t é f i g u r é s 
par Choris (i). 

Les navires qu i t t en t le p o r t en mars ou en 
septembre, selon qu ' i l s fon t voi le vers les mers 
polaires arctiques ou antarct iques; dans celles-
là , les p ê c h e u r s r e s t en t quelquefois jusqu 'en 
septembre, d'autres fois jusqu 'en oc tob re ; dans 
celles-ci jusqu 'en mars ou a v r i l au plus t a r d . La 
navigat ion est dangereuse, si la p ê c h e ne l 'est 
pas. Chaque a n n é e , les baleiniers é p r o u v e n t des 
pertes c o n s i d é r a b l e s . 

E n 1819, sur soixante-trois navires i l s'en 
p e r d i t d i x ; en 1821, sur soixante et d ix -neu f , 
onze; en 1830, sur quatre-vingts , v i n g t et un . L a 
c ô t e occidentale de la baie de B a f f i n est sur tou t 
p é r i l l e u s e , car i l f au t traverser le banc de glaces 
q u i y couvre la mer presque en ent ie r . 

« S i dans ce passage é t r o i t et dangereux, d i t 
H a i l w i g , le navire est p o u s s é par les glaces f l o t 
tantes contre la masse de glaces solides, i l est 
pe rdu , à mo ins que, chose t r è s - r a r e , l a pression 
le soulevant hors de l 'eau, i l ne se r emet te à f l o t , 
lorsque les glaces se s é p a r e n t . Heureusement , 
on n 'a d 'o rd ina i re pas m o r t d ' h o m m e à d é p l o 
re r ; la mer est presque t ou jou r s t r a n q u i l l e , et 
l ' é q u i p a g e a le temps de se sauver sur d 'autres 
navires. La p ê c h e à la baleine est non-seule
m e n t p é n i b l e et dangereuse, mais encore t r è s -
incer ta ine , et le proverbe : « p ê c h e r i e , lo te r ie , » 
peut b ien s'y app l ique r . 

Parfois , en peu de t emps , le navire a p le ine 
cargaison d 'hu i l e et de fanons ; c'est là une 
bonne f o r t u n e p o u r l ' a rmateur , et l ' é q u i p a g e 
est r i c h e m e n t p a y é . Mais d 'autres fois la campa
gne est f i n i e sans q u ' o n a i t p u capturer une seule 

(I) Louis Choris, Voyage pittoresque autour du monde, 
offrant des portraits de sauvages d'Amérique, d'Asie, d'A
frique et du Grand Océan. Paris, 1821-1823, in-folio avec 
1 i'J planches. 

ba le ine ; l ' é q u i p a g e , q u i a pour salaire une par
t ie des prises, a s u p p o r t é en vain les fat igues 
et les peines d u voyage, et l ' a rma teu r a pe rdu 
de for tes avances. 

« Les r e l e v é s of f ic ie l s suivants m o n t r e n t bien 
quel le est l ' i n f luence du hasard dans la p ê c h e à 
la baleine. E n 1718, les 108 navires de la flotte 
hol landaise du G r o ë n l a n d c a p t u r è r e n t 1,291 ba
leines, ce q u i r e p r é s e n t e une valeur d 'envi ron 
15 m i l l i o n s de f rancs , soi t à peu p r è s 140,000 
f rancs par navire ; l ' a n n é e suivante 437 navires 
ne p r i r e n t que 22 baleines. Ce r é s u l t a t d é c o u 
rageant ne fit é q u i p e r l ' an d ' a p r è s que 117 b â 
t imen t s , mais c eux -c i c a p t i v è r e n t 631 baleines, 
et les pertes des armateurs f u r e n t ainsi com
p e n s é e s j u s q u ' à u n ce r ta in p o i n t . 

« L a p ê c h e de la baleine a é t é tan t et tant de 
fois d é c r i t e q u ' i l nous su f f i r a d'en d i re quelques 
mo t s . Quand les navires sont a r r i v é s dans les 
parages que f r é q u e n t e n t les baleines, i ls croisent 
ou se me t t en t à l ' ancre , exp lo ran t cont inuel le 
men t l ' h o r i z o n t o u t au tour d 'eux. Le c r i de la 
vigie « u n souf f leur ! » é m e u t t o u t l ' é q u i p a g e . 
On me t à la mer des canots pa r fa i t ement é q u i 
p é s , m o n t é s par six ou h u i t v igoureux rameurs, 
u n p i lo t e et u n harponneur , et tous se d i r igent 
r a p i d e m e n t et s i lencieusement vers la baleine 
(P l . X X X I X ) . Le ha rpon est un fer a c é r é , t r è s -
p o i n t u , m u n i d ' u n c roche t et a t t a c h é à une corde 
t r è s - l o n g u e et t r è s - f l e x i b l e ; ce l le -c i est e n r o u l é e 
à une bob ine p l a c é e à l 'avant d u canot . E n ap
p r o c h a n t de l ' a n i m a l , on redouble de prudence, 
et l o r squ 'on est a r r i v é t o u t a u p r è s , le harponneur 
lance son h a r p o n sur le colosse. A u m ê m e i n 
stant, les rameurs se penchent sur leurs avirons, 
p o u r é l o i g n e r le plus r a p i d e m e n t possible le ca
n o t d u voisinage de l ' a n i m a l b l e s s é . Ord ina i re 
ment , la baleine p longe au f o n d de l 'eau, en 
d é v i d a n t la corde avec une tel le r a p i d i t é qu'on 
est o b l i g é de la m o u i l l e r , pou r qu 'e l le ne prenne 
p o i n t f e u . Mais b i e n t ô t sa f u i t e est moins rapide, 
elle nage plus l en temen t , et les p ê c h e u r s peu
vent la su ivre . Souvent aussi i l s sont e n t r a î n é s 
l o i n de l eu r nav i re , par une baleine h a r p o n n é e , 
à plusieurs heures, à une d e m i - j o u r n é e m ê m e . 
Cependant le colosse, a p r è s la p r e m i è r e attaque, 
n 'est j amais plus d ' u n qua r t d 'heure à r e p a r a î t r e 
à la surface de l 'eau p o u r r e sp i r e r . A b o r d é e de 
nouveau, el le r e ç o i t un second h a r p o n . On ne 
p o u r r a i t , d i t u n t é m o i n ocu la i r e , i m a g i n e r u n 
spectacle plus h o r r i b l e . L a baleine e f f r a y é e se 
rou le dans les vagues ; dans son agonie, elle b o n 
d i t hors de Teau ; la mer est couver te de sang 
et d ' é c u m e . L ' a n i m a l d i s p a r a î t {fig. 382), u n t ou r -



Fig. 382. Pêche à la baleine —- L'animal disparaît 

b i l l o n ind ique la place o ù i l a p l o n g é ; i l revient 
à la surface, mais c'est pour recevoir une n o u 
velle blessure m o r t e l l e ; de quelque c ô t é q u ' i l se 
d i r ige , u n nouveau f e r s'enfonce dans son corps . 
E n vain r e d o u b l e - t - i l d ' é n e r g i e , en vain f a i t - i l 
bou i l lonner l 'eau autour de l u i ; un t r emblemen t 
a saisi son corps mons t rueux ; on d i r a i t Y u l c a i n 
é b r a n l a n t les montagnes . I l a p e r d u tou t son 
sang, i l se couche sur le flanc, b a l l o t t é par les 
vagues ; des m i l l i e r s d'oiseaux accourent , pres
sés de se r e p a î t r e de ce gigantesque cadavre. » 

L a ba le ine ,mor te , se p u t r é f i e t r è s - r a p i d è m e n t . 
Quelques j o u r s a p r è s qu 'e l le a c e s s é de v ivre , 
ce n'est qu 'une masse spongieuse ; les gaz q u i se 
d é v e l o p p e n t gonf len t le corps de te l le sorte que 
la peau é c l a t e avec d é t o n a t i o n , et une odeur 
pest i lent ie l le se r é p a n d par tou t . Mais, d ' o r d i 
nai re , les p ê c h e u r s on t fini l eur t ravai l avant ce 

m o m e n t . 
Une fo is m o r t e , la baleine est a t t a c h é e à une 

fo r t e corde , et plusieurs canots la t i r en t vers le 
nav i re . A u g rand m â t sont f ixées deux solides 
.poulies, sur lesquelles s 'enroulent de fo r t s 
c â b l e s , don t une e x t r é m i t é est fixée au cabes
tan • à l ' au t re est a t t a c h é e la baleine. Sa t ê t e , 
que V o n d é t a c h e d u reste du corps, et don t on 

re t i re ra plus t a r d les fanons, et le sperma ceti, si 
l ' o n a affaire à un cachalot , est h i s s é e sur le 
pont , et le corps est suspendu contre les flancs 
du navire, auxquels sont fixés de pet i ts é c h a 
faudages, sur lesquels se t iennent les hommes . 
Ceux-ci, pendant que d'autres hommes met ten t 
le cabestan en mouvement , coupent avec de 
for t s couteaux, tout autour d u corps, des l a n i è 
res de graisse d 'un m è t r e de l ong , et con t inuen t 
cette besogne j u s q u ' à ce que l ' an ima l soit com
p l è t e m e n t d é p o u i l l é de son l a r d . Le reste est 
a b a n d o n n é aux animaux mar ins . 

La graisse, p o r t é e dans l ' e n t r e p ô t , y est c o u p é e 
en morceaux, d ' abord à la m a i n , puis à la ma
chine , et mise ensuite, pour ê t r e fondue, dans une 
c h a u d i è r e fixée sur le pon t et e n t o u r é e d'eau. 
A u commencement de l ' o p é r a t i o n , l ' o n chauffe 
avec d u c h a r b o n ; plus t a r d , le feu est ent re tenu 
avec des restes de graisse. On r e f r o i d i t l ' hu i l e 
dans un apparei l r é f r i g é r a n t , et on en r e m p l i t 
des tonneaux, que Ton charge à f o n d de cale. 

Usages e t p r o d u i t s . — De tous les m a m 
m i f è r e s mar ins , ce sont les baleines don t la 
p ê c h e est la plus fructueuse et la plus p roduc 
t i ve . Une baleine de 20 m è t r e s de long et pe
sant 78,400 k i logrammes , a 33,600 k i log rammes 
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envi ron de graisse, q u i fournissent p r è s de 
27,000 k i logrammes d 'hu i l e , et elle l i v r e 1,680 
k i logrammes de fanons . Une tonne (1,120 k i 
logrammes) d 'hui le c o û t e de t ro is à quatre 
livres s ter l ing (75 à 100 francs) ; une tonne 
de fanons se vend de 160 à 180 l ivres s ter l ing 
(4,000 à 4,500 francs) . On peut par là se fa i re 
une i d é e du p r o d u i t de cette p ê c h e . Des ba le i 
niers ont pu gagner p r è s de 300,000 francs dans 
une seule campagne; d'autres, par contre , en 
ont pe rdu plus de 50,000. 

Les E u r o p é e n s n ' emplo ien t que la graisse et 
les fanons ; les peuplades du N o r d f o n t usage de 
la viande. Ils mangent la graisse, et boivent 
l ' hu i l e avec autant de p la is i r qu ' un ivrogne bo i t 
un verre de v i n . Pour les Esquimaux, la peau 
crue est un r é g a l . Les baleiniers empor ten t 
quelquefois les m â c h o i r e s i n f é r i e u r e s de la ba
leine, et dans les villages hol landais , on v o i t 
souvent des portes q u i sont faites avec ces 
m â c h o i r e s . Mais le squelette de la baleine est 
sur tout p r é c i e u x p o u r les peuples d u N o r d ; ils 
en f o n t des canots ou l ' emplo ien t pour c o n 
s t ru i re leurs cabanes. 

LA BALEINE AUSTRALE — BALMNA AVSTRALIS. 

Der sûdliche Wal, The Southern Whale. 

Caractères. —La baleine des mers du Sud est 
plus pe t i te , avons-nous d i t , que sa c o n g é n è r e ; 
elle a la t ê t e moins grande, le museau plus 
é t r o i t . Ses nageoires sont plus grandes et plus 
pointues, ses fanons plus cour t s ; sauf une pet i te 

tache blanche dans le vent re , elle est pa r tou t 
d 'un n o i r f o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — E l l e habite 
la zone t e m p é r é e , p l u t ô t que les mers polaires. 
A u p r i n t e m p s , e l le a p p a r a î t dans les golfes, le 
l o n g de la c ô t e occidenta le de l ' A m é r i q u e . On la 
t rouve aussi au sud de l ' A f r i q u e et p r è s de la 
Nouve l le -Hol lande ; on en a pr i s au Japon, au 
Kamtscha tka , et m ê m e dans l ' o c é a n Glacial 
a rc t ique . E l l e n'est pas rare au sud de l ' A m é 
r ique et de la Nouve l l e -Hol lande , et abonde 
sur tout dans l ' o c é a n , Glacial an ta rc t ique . 

E l l e semble é m i g r e r à é p o q u e s fixes, et en 
s o c i é t é s nombreuses . U n voyageur d i t en avoir 
vu p r è s de h u i t cents r é u n i e s dans la mer 
d 'Ochotz. 

M œ u r s e t h a b i t u d e s . — Cette baleine r e 
cherche les eaux peu profondes pour y mettre 
bas ; on n ' y t r ouve d u m o i n s que des jeunes et 
des femel les , j ama i s de m â l e s . A u cap de 
B o n n e - E s p é r a n c e , les femel les pleines arrivent 
en j u i n ou j u i l l e t , res tent dans le voisinage de la 
c ô t e j u squ ' en septembre, et re tournent alors 
dans la p le ine m e r , avec leurs pe t i t s . 

P ê c h e . — L a p ê c h e de la baleine australe est 
d ' un b o n r a p p o r t ; mais el le a beaucoup d i m i 
n u é . Dans ces d e r n i è r e s a n n é e s , les Anglais l 'ont 
a b a n d o n n é e e n t i è r e m e n t aux A m é r i c a i n s . Les 
Japonais pou r su iven t cette baleine quand elle 
a r r ive dans le voisinage de leurs c ô t e s . 

Cette e s p è c e subira le sor t de la baleine du 
N o r d : el le sera r e p o u s s é e dans les mers les plus 
é l o i g n é e s et les plus i n h o s p i t a l i è r e s , et finira 
par d i s p a r a î t r e de la surface d u globe. 
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Le buffle ordinaire — 639 
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Les Bisons 045 
Le bison d'Europe 648 
Le bison d'Amérique 654 
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Le bœuf gaur 662 
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lo Les Bœufs errants de f Europe C6 J 
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Les bœufs camargues 665 
Les bœufs d'Ecosse t 667 
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3° Les Bœufs domestiques 678 
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Les bœufs zébus ... 689 
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Les bœufs normands 693 
Les bœufs d'Auvergne 693 
Les bœufs de la Tarantaise 693 

2° Les Races suisses 694 
Les bœufs des Alpes 694 
Les bœufs des vallées 700 

3° Les Races italiennes 701 
4° Les Races allemandes 701 

Les bœufs de la Thuringe 701 
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Les bœufs de la Manche 701 
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LES TAPIRIDÉS 726 
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Les Damans 735 
Le daman d'Abyssinie 735 
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Le sanglier de l'Inde 746 
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Le cochon domestique de Siam 751 

3° Les Races océaniennes 751 
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4° Les Races africaines 752 
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Le* Pécari* 762 
Le pécari à collier 763 
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Le babiroussa oriental ". 755 

Les Phacochères 758 
Le phacochère d'Ethiopie 758 
Le phacochère d'Elien 758 

LES OBÈSES 750 

Les Rhinocéros 7C1 
Le rhinocéros de l'Inde "Ci 
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Le rhinocéros keitloa. 7G5 
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L'hippopotame amphibie 776 

LES P1NNÉS. , 786 
LES PINNIPÈDES 786 

LES PHOCIDÉS 7-̂ 7 

Les Arctocéphales 78S 
L'arctocéphale de Falkland 789 

Les Otaries 79 j 
L'otarie à crinière 791 
L'otarie de Steller 791 

Les Leptonyx 794 
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Les Phoques 794 
1° Les Phoques proprement dits 794 

Le phoque barbu 794 
Le phoque du Groenland , 794 

2° Les Halichères 79^ 
L'halichère gris 795 

3° Les Callocéphales 795 
Le callocéphale veau marin 795 
Le callocéphale de la Caspienne 795 

Les Stemmatopés g 0 4 

Le stemmatope à casque 804 
Les Macrorhines g05 

Le macrorhine éléphant 505 
LES TniciiEcniDKs g f tg 

Les Mortes g^g 
Le morse cheval marin gQ9 

LES SIRÈNES 
LES MANATIDÉS 

Les Dugongs 
Le dugong vulgaire... 

Les Lamantins 
Le lamantin austral 

LES RHYTINÉDÉS 
Les IVtytines 

Le rhytine boréal . . . . 
LES CÉTACÉS 

LES MONODONTIDÉS 

Les Narvals 
Le narval monocéros 

LES DELPHINIDÉS 

Les Delphinaptères , 
Le delphinaptère blanc 

Les Globicéphales 
Le globicéphale noir 

Les Orgues 
L'orque épaular 

Les Marsouins 
Le marsouin commun 

Les Souffleurs 
Le souffleur vulgaire 

Lex Dauphins 
Le dauphin commun 

Les Delphinorhynques , , . 
Le delphinorhynque à long bc 

Les Inias 
L'inia de l'Amazone 

Les Plalanistes 
Leplataniste du Gange 

LES PHYSÉTÉRIDKS 
Les Cachalots 

Le cachalot macrocéphale 
LES BALÉNIDÉS 

Les Rorquals 
Le rorqual Boops 
Le rorqual rostré 
Le rorqual longimane 

Les Baleines 
La baleine boréale ou franche 
La baleine australe 
Table des planches hors texte 

//Ornithorhynque paradoxal. 
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